








Histoire

de la

LITTÉRATURE
FRANÇAISE

a. Lanîîon. — Histoire de la Littérature française.



OUVRAGES DE M. Gl'STAVE LANSON

A I.A LIHRAIIIIK HACHETTE
Histoire de la littérature française depuis les origines

jiisi|ira no- jiMirs. llnNol. in-l(j. In., 1-2 fr. ; c.arl. 1<hIi'. Il fr. 50

Manuel bibliograpliique de la littérature française
moderne (l.'.OO IV.UOj, Un vol. in-S°, broclié li.j l'r. •

Conseils sur l'art d'écrire. Un vol. in-lij, cart. ... 6 fr. •

Études pratiques do composition française. Un vol.

in-16, cart 5 fr. •

Nivelle de la Chaussée et la comédie larmoyante.
Un vol. in-s. (Couronné par l'Académie française.). 6 fr. »

Trois mois d'enseignement aux États-Unis. Un vol.

in-! 6, broclié 5 fr. •

Boileau (Les Grands Kcrivains français.) Un vol. in-K). 4 fr. »

Corneille 1 Les Cranils Rcrivaiiis fraiieais). Un vol. in-IC. l fr. •

Voltaire (les Crands Écrivains français). Un vol. in-i6. l fr. »

Lamartine. Méclilalioiis poéti'/ues, édition des Grands
Ecrivains de la France, publiée et, annotée par

M. G. Lanson. 2 vol. in-8°, brochés 40 fr. »

Choix de lettres du XVII* siècle. Un vol. .p. in-16, cart. 6 fr. •

Choix de lettres du XVIII" siècle. Un vol. p. in-lC, cart. 6 fr. •

Théâtre choisi de Racine. Un vol. petit in-16, cart. . .
" fr. »

Androiiini/ue. - Alhalir. — Britntiniçus. — Esther. — Iphiy'nie.
— Les l'iaidenrs. — Mithridate. Ciiaque pièce, p. in 10. cart. •-' Ir. >n

A LA LIBRAIRIE HOIVI.N'

Bcssuet Un vol. jn-18 "> fr. "

A I .\ LIBRAIRIE ARMAND COLIN ET C"

Pages choisies \e Balzac. Un vol. in-18 5 fr. »

Pages choisies de T'iaubert. Un vol. in-18 5 fr. -

Pages choisies d'Aust. France. Un vol. in-18 5 fr. ••

L'Université et la Société moderne. Un vol iri-18. . . 2 fr. 50

A LA LIBRAIRIE GARNIER
Extraits de Sainte-Beuve. Un vol. in- 18 :> fr. -

A LA LIBRAIRIE OELAGRAVE

Bossuet. Extraits des œuvres diverses. Un vol. in-1 2, cart. 8 fr. •

A LA LIBRAIRIE FAV\RI)

L'Art de la Prose. Un vol. in-18 4 fr. 'JO

Coulmniniors. Imp. Paii. BKOD.VKD. - r.--ÎO,



42,95h GUSTAVE LANSON
Professeur a la Faculté des lettres de l'Université de Paris.

Histoire
de la

LITTÉRATURE
FRANÇAISE

QUATORZIEME EDITION

(Cent quatre-vingtième mi

LIBRAIRIE HACHETTE
79, BOULEVARD SAIKT-GERMAIN, PARIS

1920
OroîU de traduAiioa «t de .eproduofcton réservé».



10)



AVANT-PROPOS

Je ne me dissimule pas les imperfections de l'ouvrage qui

s'offre au public aujourd'hui : et s'il reçoit un bon accueil,

je m'efforcerai de les corriger. Toute rectification, toute cri-

tique me seront des secours ou des guides précieux.

Une Histoire de la Littérature française devrait être le cou-

ronnement et le résultat d'une vie tout entière. Mais encore

une vie suffirait-elle? Et si l'on attendait d'avoir fini d'étu-

dier pour écrire cette histoire, l'écrirait-on jamais? Il faut

se résoudre à faire de son mieux, selon ses forces, sans

illusion.

J'offre ce livre « à qui lit », comme disaient les honnêtes

préfaces du vieux temps, à quiconque lit nos écrivains

français. J'espère qu'il sera utile aux jeunes gens qui font

de cette lecture une étude, aux élèves des deux sexes de

nos lycées, aux étudiants de nos Facultés : d'autant plus

utile qu'il n'est point fait exclusivement pour leur usage,

à la mesure d'un examen, livre pour la mémoire, et livre

d'entraînement. Je crois ne pouvoir leur rendre un plus

grand service, que de leur présenter une Histoire de la

littérature française qui s'adresse à tous les esprits cultivés

ou désireux de se cultiver, et qui élargisse leur étude en

la désintéressant. Ils n'en seront que mieux préparés, et
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plus au-dessus de tout examen, s'ils onl pu, en se prépa-

rant, oublier qu'ils étaient candidats, et pratiquer la littéra-

ture pour elle-même.

Il appartient à d'autres de juger ce que j'ai pu faire : je

rends compte de ce que j'ai voulu faire, de l'idée qui m'a

guidé dans mon travail.

On a faussé en ces derniers temps l'enseignement et

l'étude de la littérature. On l'a prise pour matière de pro-

gramme, qu'il faut avoir parcourue, effleurée, dévorée,

tant bien que mal, le plus vite possible, pour n'être pas

« collé » : quitte ensuite, comme pour tout le reste, à n'y

songer de la vie. Ainsi, voulant tout enseigner et tout

apprendre, absolument tout, n'admettant aucune ignorance

partielle, on aboutit à un savoir littéral sans vertu litté-

raire. La littérature se réduit à une sèche collection de faits

et de formules, propres à dégoûter les jeunes esprits des

œuvres qu'elles expriment.

Cette erreur pédagogique dépend d'une autre, plus pro-

fonde et plus générale. Par une funeste superstition, dont

la science elle-même et les savants ne sont pas responsables,

on a voulu imposer la forme scientifique à la littérature :

on est venu à n'y estimer que le savoir positif. Il me fâche

d'avoir à nommer ici Renan comme un des maîtres de

l'erreur que je constate : il a écrit dans VAvenir de la science

cette phrase où j'aimerais à ne voir qu'un enthousiasme

irréfléchi de jeune hom"me, tout ffaîchement initié aux

recherches scientifiques : « L'étude de l'Histoire littéraire

est destinée à remplacer en grande partie la lecture directe

des œuvres de l'esprit humain ». Cette phrase est la négation

même de la littérature. Elle ne la laisse subsister que comme

une branche de l'histoire, histoire des mœurs, ou histoire

des idées.

Mais pourtant, même alors, c'est aux œuvres mêmes, direc-

tement et immédiatement, qu'il faudrait se reporter, plutôt

qu'aux résumés et aux manuels. On ne comprendrait pas

que l'histoire de l'art dispensât de regarder les tableaux et



AVANT-PROPOS. Vil

les statues. Pour la littérature comme pour Tart, on ne

peut éliminer l'œuvre, dépositaire et révélatrice de Tindivi-

dualité. Si la lecture des textes originaux n'est pas l'illus-

tration perpétuelle et le but dernier de l'histoire littéraire,

celle-ci ne procure plus qu'une connaissance stérile et sans

valeur. Sous prétexte de progrès, l'on nous ramène aux

pires insuffisances de la science du moyen âge, quand on ne

connaissait plus que les sommes et les manuels. Aller au

texte, rejeter la glose et le commentaire, voilà', ne l'oublions

pas, par où la Renaissance fut excellente et efficace.

L'étude de la littérature ne saurait se passer aujourd'hui

d'érudition : un certain nombre de connaissances exactes,

positives, sont nécessaires pour asseoir et guider nos juge-

xnents. D'autre part, rien n'est plus légitime que toutes les

tentatives qui ont pour objet, par l'application des méthodes

scientifiques, de lier nos idées, nos impressions particu-

lières, et de représenter synthétiquement la marche, les

accroissements, les transformations de la littérature. Mais

il ne faut pas perdre de vue deux choses : l'histoire litté-

raire a pour objet la description des individualités^; elle a

pour base des intuitions individuelles. 11 s'agit d'atteindre

non pas une espèce, mais Corneille, mais Hugo : et on les

atteint, non pas par dès expériences ou des procédés que

1. Je ne veux point dire par là, comme quelques lecteurs l'ont cru, qu'il faut
revenir à la méthode de Sainte-Beuve et constituer une galerie de portraits ; mais
que, tous les moyens de déterminer l'œuvre étant épuisés, une fois qu'on a rendu à
la race, au milieu, au moment, ce qui eur appariient, une fois qu'on a considéré la

continuité de l'évolution du genre, il reste souvent quelque chose que nulle de ces
explications n'atteint, que nulle de ces causes ne détermine : et c'est précisément
dans ce résidu indéterminé, inexpliqué, qu'est l'originalité supérieure de l'œuvre

;

c'est ce résidu qui est l'apport personnel de Corneille et de Hugo, et qui constitue
leur individualité littéraire. Et voilà pourquoi il faut commencer par appliquer
rigoureusement toutes les méthodes dec" termination ; les grandes œuvres soûl celles

que la doctrine de Taine ne dissout
,
as tout entières; la méthode délicate de

M. Brunetière y fail apparaîlrt- une plus ou moins forte perlurbatiou de l'évolulioD

du genre; il y a eu addition d'éléments imprévus ou reoriranisiitnm di;;- éli-mtiil»

connus, élévation soibdaiue d'iut.^nsile ou création spontanée de bc aute. et dan:* iiuis

ces pUéaunièues s'est révélée l'urieinalilé individuelle, que l'on altfinl alors [)Hr luur

exacte description. Pour le develuppeuieut de cesideeï, je ne puis que renvoyer à
VAvant-Propos du recueil d'études morales et littéraires que i'ai récemment publié
sous le titre Hommes et f.ivres (Lecène et Oiidin, in-18).
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chacun peut répéter et qui fournissent à tous des résultats

invariables, niais par l'application de facultés qui, varia-

bles d'homme à homme, fournissent des résultats nécessai-

rement relatifs et incertains. Ni l'objet, ni les moyens de

la connaissance littéraire ne sont, dans la rigueur du mot,

scientitiques.

En littérature, comme en art, on ne peut perdre de vue

les œuvres, infiniment et indéfiniment réceptives et dont

jamais personne ne peut affirmer avoir épuisé le contenu ni

fixé la formule. C'est dire que la littérature n'est pas objet

de savoir : elle est exercice, goiU, plaisir. On ne la sait pas,

on ne Vapprend pas : on la pratique, on la cultive, on

l'aime. Le mot le plus vrai qu'on ait dit sur elle, est celui

de Descartes : la lecture des bons livres est comme une

conversation qu'on aurait avec les plus honnêtes gens des

siècles passés, et une conversation où ils ne nous livreraient

que le meilleur de leurs pensées.

Les mathématiciens, comme j'en connais, que les lettres

amusent, et qui vont au théâtre ou prennent un livre pour

se récréer, sont plus dans le vrai que ces littérateurs,

comme j'en connais aussi, qui ne Usent pas, mais dépouillent,

et croient faire assez de convertir en fiches tout l'imprimé

dont ils s'emparent. La littérature est destinée à nous

l'i)Lirnir un plaisir, mais un plaisir intellectuel, attaché au

jeu de nos facultés intellectuelles, et dont ces facultés sortent

fortiliées, assouplies, enrichies. Et ainsi la littérature est

un instrument de culture intérieure : voilk son véritable

office.

Elle a cette excellence supérieure, qu'elle habitue à

prendre plaisir aux idées. Elle fait que l'homme trouve dans

un exercice de sa pensée, k lu fois sa joie, son repos, son

renouvellement. Elle délasse dus besognes professionnelles,

et elle élève l'esprit au-dessus des savoirs, des intérêts, des

préjugés professionnels; elle « humanise » les spécialistes

Plus que jamais, en ce temps-ci, la trempe philosophique

et nécessaire aux esprits : mais les études techniques des
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philosophie ne sont pas accessibles à tous. La littérature

est, dans le plus noble sens du mot, une vulgarisation de la

philosophie : c'est par elle que passent à travers nos sociétés

tous les grands courants philosophiques, qui déterminent
les progrès ou du moins les changements sociaux; c'est elle

qui entretient dans les âmes, autrement déprimées par la

nécessité de vivre et submergées par les préoccupations

matérielles, l'inquiétude des hautes questions qui dominent
la vie et lui donnent sens ou fin. Pour beaucoup de nos con-

temporains, la religion est évanouie, la science est lointaine;

par la littérature seule leur arrivent les sollicitations

qui les arrachent à l'égoïsme étroit ou au métier abrutis-

sant.

Je ne comprends donc pas qu'on étudie la littérature

autrement que pour se cultiver, et pour une autre raison

que parce qu'on y prend plaisir. Sans doute ceux qui se

préparent à l'enseignement doiv&nt systématiser leur con-

naissance, soumettre leur étude à dos méthodes, et la

diriger vers des notions plus précises, plus exactes, je dirai,

si l'on veut, plus scientifiques que les simples amateurs de
lettres. Mais il ne faut jamais perdre de vue deux choses

l'une, que celui-là sera un mauvais maître de littérature qui

ne travaillera point surtout à développer chez les élèves le

goût de la "littérature, l'inclination à y chercher toute leur

vie im énergique stimulant de la pensée en même temps
qu'un délicat délassement de l'application technique; c'est

là qu'il nous faut viser, et non à les fournir de réponses

pour un jour d'examen; l'autre, que personne ne saura

donner à son enseignement cette efficacité, si, avant d'êlre

un savant, on n'est soi-même un amateur, si l'on n'a com-
mencé par se cultiver soi-même par cette littérature dont on
doit faire un instrument de culture pour les autres, si enfin,

tout ce qu'on a fait de recherches ou ramassé de savoir sur

les œuvres littéraires, on ne l'a fait ou ramassé pour se

mettre en état d'y plus comprendre, et d'y plus jouir en
comprenant.
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Je voudrais donc que cet ouvrage ne fournit pas une dis-

pense de lire les œuvres originales, mais une raison de les

lire, qu'il éveillAt les curiosités lieu de les éteindre. J'ai

voulu loul subordonner à ce dessein.

J'ai proHté de tous les travaux qui pouvaient apporter

dos notions positives sur le? écrivains et sur les écrits :

faits biographiques ou bibliogrupliiques, sources, emprunts,

imitations, chronologie, etc. ; ce sont là des éléments d'infor-

mations qui font comprendre plus et mieux. Mais, pour

représenter le caractère des écrits et la physionomie de

écrivains, je me suis interdit de résumer les jugements des

maîtres que j'admire, de Taine et de Sainte-Beuve, comme
de M. Gaston Paris et de M. Brunetière : j'ai estimé plus

utile, en une matière où il n'y a point de vérité dogmatique

ni rationnelle, d'apporter les opinions, les impressions, les

formes personnelles de pensée et de sentiment que le contact

immédiat et perpétuel des œuvres a déterminées en moi. Ce

n'est que par là qu'une élude du genre de celle-ci peut être

sincère et vivante; et l'on ne peut espérer d'intéresser les

autres aux choses dont on parle que par le goût qu'on marque

soi-même y prendre.

Au reste, je ne me suis point inquiété d'être neuf, ni de

faire des découvertes; et je ne désirerais rien plus vivement,

au contraire, que d'avoir e^ général rencontré les idées que

la plupart de mes contemporains auraient à la lecture des

mêmes ouvrages.

On verra, en lisant cette histoire, que j'y ai fait une grande

place au moyen âge, une grande aussi au xix" siècle. Le

XIX'' siècle littéraire est actuellement fini : il est très vraisem-

blable que les œuvres considérables de la fin du siècle, s'il

s'en produit, seront le commencement d'une nouvelle période

de notre littérature. On peut donc essayer de représenter

aujourd'hui dans son ensemble l'effort d'un siècle qui n'a point

été indigne de ses aines. L'entreprise est délicate, surtout

pour l'époque contemporaine. Cependant j'espère, dans

cette partie de mon travail comme dans les autres, n'avoir
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rien aimé ou blâmé que pour des raisons d'ordre littéraire. Je

n'ai pas cru impossible d'écarter toutes les passions du pré-

sent, et de goûter en chaque œuvre la puissance individuelle

du talent, quelle que fût l'orthodoxie politique, religieuse,

métaphysique, et même esthétique, qui s'y révélât. En littéra-

ture plus qu'ailleurs, les doctrines ne valent tout justement

que ce que valent les esprits qui les appliquent.

Après quelques-uns de mes devanciers, je me suis longue-

ment arrêté au moyen âge. Le temps est venu de faire

rentrer le moyen âge dans l'unité totale de notre littérature

française : et ce serait mal reconnaître les efforts de tant

d'érudits spécialistes, que de leur en laisser indéfiniment la

jouissance. Assez de textes ont été publiés, assez d'éclaircis-

sements fournis, pour qu'il ne soit plus permis au simple

lettré d'arrêter sa curiosité au seuil de la Renaissance. Qu'il

y ait toujours des curieux et des savants qui s'enferment

dans le moyen âge, comme il y en a qui se cantonnent dans

le xviii^ siècle ou dans le xyii", rien de plus légitime, et rien

de plus utile : mais il est temps que tombe le préjugé par

lequel le professeur, le critique, qui prétend embrasser

dans son étude et son goût toute notre littérature natio-

nale, est autorisé à en ignorer, à en mépriser quatre ou

cinq siècles.

IVva sans dire qu'il ne s'agit pas de conserver, de lire et

de faire lire toutes les œuvres du moyen âge qui ont été

publiées. Un travail est à faire : dans la vaste production

que les spécialistes nous ont révélée, il faut séparer le monu-
ment littéraire du document historique ou philologique. Un
petit nombre d'œuvres capitales viendront ainsi enrichir

définitivement le trésor public de notre littérature : le reste

demeurera la propriété et la curiosité des érudits. C'est cette

sélection que je me suis appliqué à faire ici, selon ma con-

naissance et mon jugement.

Je suis porté à croire que si l'on donnait des éditions, je

ne dis pas scolaires, mais simplement communes et popu-
laires des chefs-d'œuvre de la vieille langue, si quelques
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spécialistes menaient leurs soins à établir pour ces éditions

une orthographe moyenne et partiellement conventionnelle,

qui fixât les mots» dans une forme unique d'un bout à l'autre

de chaque œuvre et pour certains groupes assez larges d'écri-

vains, et qui facilitât la lecture des textes originaux, on ferait

aisément entrer le meilleur de notre moyen âge dans le

domaine commun de la littérature. On y apprivoiserait sans

peine nos intelligences, inaccoutumées â s'y diriger : d'autant

qu'on aurait là pour les plusjeunes élèves de nos lycées une

inépuisable et inestimable matière de lectures faciles,

attrayantes, sollicitant de mille côtés l'attention des enfants,

et tout juste à leur mesure. Cette enfance de notre littéra-

ture, comment nos pédagogues n'ont-ils pas encore vu que

c'était vraiment la littérature de l'enfance?

Le développement que j'ai attribué au moyen âge et au

xix* siècle, la largeur que j'ai cru nécessaire de donner à

l'étude des puissantes individualités qui sont l'objet propre

de l'histoire littéraire et l'instrument efficace de la culture

littéraire, ont grossi ce livre au delà des dimensions ordi-

naires. Il m'aurait été même impossible de réduire mon
sujet ainsi compris en un seul volume, si je n'avais très

rigoureusement défini ma matière. J'ai été conduit ainsi à

éliminer tout ce que souvent ou a mêlé dans une Histoire de

la Littérature française, et qui pourtant n'y appartient pas

réellement. Je n'ai pas voulu faire l'Histoire de la civilisa-

tion, ni l'Histoire des idées; et j'ai laissé de côté des écrits

qui pour l'un ou l'autre de ces sujets seraient de premier

ordre. Je n'ai pas prononcé des noms à qui l'histoire poli-

tique fera honneur : il y a d'excellents hommes d'État, et de

grands patriotes, dont les discours ne sauraient être comptés

dans la littérature. Je me suis retranché bien des dévelop-

pements (|u'un historien ou un philosophe ne croirait pas

pouvoir éviter. J'ai éliminé l'histoire de la littérature de

langue d'oc : elle n'avait pas plus de raison d'entrer dans un

(juvrage que l'histoire de la littérature celtique, ou l'histoire

des œuvres écrites en latin par des Gaulois ou des Français.
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Je n'ai même pas voulu faire l'histoire de la langue : c'est

tout un livre qu'il faudrait écrire; entre la Grammaire his-

torique et l'Histoire de la littérature, il y a place pour ce que

j'appellerais l'Histoire littéraire de la langue, l'étude des

aptitudes, ressources et propriétés littéraires de la hingue

générale dans les divers états qu'elle a traversés. On pouvait

autrefois se permettre bien des excursions, quand les xvi%

xvn^ et xviii* siècles constituaient seuls à peu près toute la

littérature dont on parlait; on étoffait le peu qu'on savait du

moyen âge français, par le peu qu'vtn savait du moyen âge

provençal. Mais aujourd'hui la matière est plus abondante

dans tous les sujets : j'aurais étouffé le mien en effleurant à

peine les autres. Je n'y ai donc pris que ce qui était indis-

pensable à l'explication de la littérature française, aux

endroits où il y a coïncidence, influence et liaison néces-

saire.

On trouvera ici trois catégories de notes : des notes

biographiques, d'abord, dont il est inutile de défendre

l'utilité. Je n'ai admis dans le texte que les faits biographi-

ques qui éclairaient les œuvres : les notes offriront très

succinctement les biographies qui, sans expliquer les

talents, rendent un peu de vie aux hommes en les localisant

dans le temps et l'espace.

Après quelques-uns de ceux qui se sont récemment
appliqués à l'Histoire littéraire, et notamment après M. Lin-

tilhac, j'ai cru nécessaire de fournir une bibliographie

sommaire. Elle donne en effet au lecteur le moyen d'aller

au delà des jugements et des idées qu'on lui offre, de con-

naître plus amplement, ou plus particulièrement, les choses

sur lesquelles on a tâché d'exciter sa curiosité.

J'ai essayé de faire cette modeste bibliographie aussi

utile et pratique que possible. J'ai donc indiqué sur chaque

écrivain de quelque importance les principaux ouvrages à

consulter, m'attachant de préférence à signaler les recher-

ches qui fournissent des renseignements positifs auxquels

nulle finesse d'intelligence ne peut suppléer, et parmi les
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études des critiques, iudiquant surtout les contemporains

dont le jugement littéraire se trouve en relation avec toutes

les idées et les besoins du temps présent. J'ai, en général,

fait un choix plus sévère parmi les ouvrages déjà anciens,

dont les uns sont « déclassés », les autres sont suffisam-

ment connus et faciles à trouver. 11 était inutile de charger

mes notes de l'indication de tous les articles de Sainte-

Beuve : on saura toujours y recourir. On saura aussi aller

trouver Nisard au besoin. Au contraire, j'ai fait une large

place aux ouvrages très récents, qui, en dépit de toutes

les annonces de librairie et comptes rendus critiques,

échappent souvent pendant longtemps à la foule des lec-

teurs.

Mais il m'a semblé que ce n'était là que la moitié de la

bibliographie nécessaire. Aussi ai-je joint à l'indication des

ouvrages à consulte?^ une autre catégorie de notes, où l'on

trouvera marquées les principales éditions de chaque auteur.

Je ne pouvais, en aucune partie de ce travail, perdre de

vue ni laisser oublier que tous les secours de l'érudition et

de la critique, toute l'écriture amassée autour des textes,

celle des autres comme la mienne, ont pour fin dernière

la lecture personnelle des textes. J'ai fait connaître, lors-

qu'il y avait un intérêt quelconque, les éditions originales :

mais, à l'ordinaire, je me suis contenté d'indiquer les

meilleures, les plus modernes (quand elles sont les meil-

leures), et, en certains cas, les plus accessibles à tout le

monde.

Dans le plan de cette Histoire, on verra aisément que je

me suis attaché à respecter la succession chronologique des

hommes et des œuvres : c'est-à-dire, en somme, à représenter

le plus possible le mouvement de la vie. Au moins ai-je logé

toutes les œuvres considérables à la place que leur date leur

assigne : pour les écrits secondaires que la nécessité d'éviter

la confusion m'a fait déplacer et grouper auprès des chefs-

d'œuvre de môme genre, on les remettra facilement à leur

date. Dans l'observation de l'ordre chronologique, j'ai cherché
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le moyen d'éviter ces chapitres-tiroirs où l'on déverse tout

le résidu d'un siècle, ces défilés de noms, d'oeuvres et de

talents incompatibles auxquels on est ordinairement con-

damné, lorsqu'on a étudié les genres fi^es et définis. Les pro-

sateurs qui ne sont point de purs artistes ou qui n'ont point

écrit pour faire œuvre d'art, sont souvent embarrassants à

placer : on fait passer les poètes, et on pousse ensuite,

comme on peut, le tas de traînards des prosateurs. Mais

comment se représentera-t-on le xvi^ siècle, si Rabelais y
vient en compagnie de Montaigne, après Ronsard et Des-

portes? ou si Montaigne défile avant Marot, avant Rabelais?

Verra-t-on bien le dessin du xvii<' siècle, si on y loge

ensemble Pascal, La Rochefoucauld et La Bruyère, ou le

mouvement du xviii% si Montesquieu se présente à côté de

Buffon, à la suite de Jean-Jacques. Partout où il n'y a pas

à suivre le développement d'un genre, d'une précise forme

d'art et même alors le plus souvent, il faut s'attacher à

la chronologie. C'est le fil directeur qu'il faut rompre le

moins possible.

Au reste, j'ai essayé de simplifier l'exposition des progrès

de la Littérature française. Je me suis arrêté longuement

aux grands noms; j'ai plutôt diminué qu'accru le nombre

des écrivains de second ou troisième ordre. A quoi bon

décrire des œuvres qui ne valent pas la peine d'être lues?

Exception faite seulement de celles qui expliquent les œuvres

qu'on doit lire : mais, en ce cas, elles reprennent une valeur

et méritent la lecture.

Je ne puis terminer sans adresser mes remerciements à

M. Brunetière qui, depuis trois ans, a bien voulu s'intéresser

à ce ti-avail. Il a mis à ma disposition, avec une délicate

complaisance, sa riche bibliothèque et sa vaste érudition.

Il m'a communiqué les notes manuscrites d'un cours qu'il a

professé à l'École Normale sur le xvi'= siècle : la personnalité

originale dont il a empreint cette étude, comme toutes les

autres, m'a seule imposé la discrétion dans l'usage que j'ai

fait de ces notes suggestives et de ces plans lumineux. C'est
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un devoir pour moi, dont je m'acquitte ici volontiers, d'as-

surer M. Brunetière de ma vive gratitude.

Je remercie aussi M. Poirel, mon ancien collègue au lycée

Gharlemagne, qui sesl chargé de dresser un index alphabé-

tique, dont tous les lecteurs de cet ouvrage apprécieront

l'utilité.

Gustave Lakson.

Sainl-Cloiid, le 23 juillet 1894.



AVERTISSEMENT

POUR LES ONZIÈME ET DOUZIEME ÉDITIONS

Voici bientôt vingt ans que la première édition de cet

ouvrage a paru.

Pendant ce temps, mes recherches, mon enseignement ne

m'ont pas apporté seulement des connaissances nouvelles :

j'ai dû, connaissant plus et mieux ma matière, abandonner
quelques-uns de mes premiers jugements.

Des corrections et des additions importantes ont été faites

dans toutes les éditions; la bibliographie notamment a été

tenue au courant. Toutefois ilme devient de plus en plus

difficile, ce volume ne pouvant se dilater à l'infini, de

signaler toutes les publications nouvelles qu'il est utile de

connaître. Je prie le lecteur de compléter les notes de ce

livre cl l'aide de mon Manuel Bibliographique de la Littéra-

ture française moderne (1500-1909), qui ne tardera pas à être

achevé.

Dans la septième. édition, en 1902, j'ai cru devoir donner
quelque chose de plus. J'ai remplacé le dernier chapitre par

une étude en grande partie nouvelle.

Depuis 1894,1a situation littéraire s'était éclaircie. Le sens

du mouvement s'était précisé; des œuvres étaient venues

donner clarté et garantie aux théories. Il était doncpossii)lc

de substituer aux indications flottantes et aux points d'in-

terrogation auxquels j'avais dû me résigner d'abord, des

vues d'ensemble plus nettes et des jugements plus fermes.

J'ai corrigé, dans ces deux éditions nouvelles comme daus

les précédentes, les inexactitudes ou les erreurs de faits. Lors

que de récents travaux ou mes propres études m'ont amené à
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fairodes inocliliialiDnsoudes addilionsimporlanlesj'ai place

enirc crocliols le texte nouveau ou refait. Mais, dans les

matières de sentiment et d'opinion, il m'a paru qu'il serait

dangereux de me borner à. substituer un jugement à un autre;

il y aurait de quoi dérouter les jeunes gens qui rencontre-

raient des affirmations dilTérenles, selon qu'ils prendraient

une édition ancienne ou récente. 11 m'a paru meilleur pour

leur éducation littéraire de leur montrer moi-même en quoi

j'ai varié : j'ai donc laissé subsister en général mon premier

texte, et j'y ait joint une note indiquant brièvement dans

quelle mesure et pourquoi j'ai changé davis'.

Je serais disposé actuellement — est-ce l'efTet de Tàge?

est-ce parce que je me prèle plus souplement à toutes les

œuvres? — à détendre certaines sévérités. J'ai peut-être

exagéré autrefois limporlance de « l'intelligence » (entendez

la capacité d'analyse et d'élaboration des idées abstraites),

dans la littérature, et j'ai été peut-être trop dur à certains

artistes dont l'esprit, inhabile à l'abstraction, n'opérait

jamais que sur des images et des symboles sensibles. Je puH»

rendre aujourd'hui plus de justice à cette forme de pensée,

impropre aux démonstrations, mais fortement suggestive.

J'ai peut être aussi trop aimé la métaphysique, et trop

estimé les écrivains acharnés à sonder l'inconnaissable aux

dépens de ceux qui se renfermaient dans le monde ne l'expé-

riencf^ Je comprends mieux et je goiHe davantage aujour-

d'hui les esprits positifs, réalistes, et pratiques, qui n'atta-

chent de prix aux idées qu'en raison des faits qu'elles

expriment et de la [)rise qu'elles donnent sur les faits.

Ainsi Vintelligenrr d'un Hugo et l'in^t'/Zi^ence d'un Voltaire

me sont toutes les deux devenues plus sensibles, et je les

vois avec plus de sympathie.

:iU Juillet 190'J — 14 Juin l'.li2.

I. Ces notes de ropi-nlir on de noiivorsion soroni, sipiialéf s par l'inrlicalion : //• ou
12* f!d. Elles no si^nalnnt qiicli's v.irintions iinpoi-lnntes. Je ne me suis pas interdit

les menues relourhes qu'il eùl clé fastidioux de souligner toujours.
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INTRODUCTION

ORIGINES DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE

Le x° siècle. Premiers textes littéraires K — 1. Celtes, Romains, Ger-
mains : éléments et formation de la langue et de la race. Caractère
de l'ancien français : dialectes. Vue générale du développement de
la langue. — 2. Caractère de la race. — 3*. Causes générales qui
diversifient les œuvres littéraires. Séparation de la société laïque
et de la société cléricale au moyen âge. Différences provinciales.

Inégalités sociales. Enricliissements successifs de l'esprit français.
— 4. La France du x° siècle. Physionomie générale du moyen âge.

VhumhlejSéjjiuence de sainte Eulalie, décalque d'un chant d'église

latin, n'offre, malgré l'emploi du vers assonance, guère plus de
valeur ni d'intention littéraires que les fameux Serments de Stras-

1. A consulter : Œ Paris, la Lift. fr. au moijen âge, 2« édit., Jn-t6, Hachette, 1890,

Auberlin, Hint. delà langue et' dé la titt. fr. au Moyen âge, 2 vol., ia-16, Hiichetle,

1887; G. Paris, la Poésie au moyen âge, '2 vol. in-16, Hachette, 1887-95. Je cite une
fois pour toutes ces trois ouvrafies, dont le premier embrasse tout le moyen âge
(jusque vers 13-J7) et le second nous conduit jusqu'au xv!"* siècle. J'indiquerai une fois

pour toutes aussi la Roniania; il n'est presque pas une œuvre importante dans la

littérature du moyen âge, qui n'y soit l'objet d'un ou de plusieurs articles. De même
YUistoire littéraire de la France, commencée par les Bénédictins, et continuée par
l'Académie des Inscriptions (t. XXXII, 1895) : chaque auteur y a sa notice particulière;
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hnurg, et n'intéresse aussi que l'hisloire do la langue française

lin (lu IX'' siècle). Mais dans la secomle rnoilit'; du x*^ siècle, en

même temps (|ue sV'lablit la dynastie ^ajjélieinii' à qm il appar-
liendia de l'aire l'unité Irançaise, au moment oTj la terre l'éodalc

i-iimmence à se hérisser de ("liùtt-aux forts, où les arohilecles

romans vont dresser au milieu des villes les masses des jurandes

f^'lises voûléfs, avec la vie nationale s'éveille la lilléralure natio-

nale : un court poème sur la l'assiim, une Vie de i>aitd U'ger, un
peu |)lus de trois cents vers, vôiïïTTes plus anciens monuïnëhts de

notre poésie, qui, chez nous comme partout, a précèdi' la prose.

Ce n'est rien ou c'est peu de chose, que cetlt; Vie de suint Léger '
:

un mince (ilel de narration, naïve, limpide, presfjue plate et

presque gracieuse en sa précision sèche. Mais cest le premier

essai de cette intense invention littéraire que dix siècles n'ont pas

sans doute encore épuisée : et surtout, il uy a pas à s'y tromper,

c'est quelque chose déjà de bien français.

1. £1,EMENTS ET DÉVELOPI'E.MENT DE LA LANGIE.

Qu'est-ce donc que cette àme française, (îPtlc chose nouvelle

qui se révèle dans iclle littérature naissante? c'est l'alFaire <les

historiens de nous li'xpliipiei' en détail : deux mots sul'liscnt ici.

11 a fallu, pour produire cette pauvre l'orme d'embryon, il a fallu

que la population galiu-celtique de la Gaule fût réduite sous la loi

de Bome, qu'elle piit les mœurs, la culture, la langue de ses

vainqueurs, que l'empire romain et la culture latine, formes

vénéiaides et vernxmlues, tombassent eu poussière au contact,

non lioslile. mais brutal, des barbares, et que les l-'rancs, lonJus

dans la niasse gallo-romaine, y (l>-icrminasent cet obscur travail,

d'où sortirent ces deux choses, une vace, une l(iingue française.

La langue, on la coririait. Nous n'avons ici qu'a nous représenter

les principaux moments d'une évolution qui dura neuf siècles. Les

trois facteurs de notii- race ont mis leur empreinte, bien inégale-

ment, sur la langue. Uoine, après la conquête, importe chez nous

ses lois, sa langue, oir plutôt ses laiigui's : elle ins4alle dans les

prospères écoles, elle déploie dans 1 abondante littérature de la

Gaule runiaine sa sévère langue classit|ue, ennoblie d'hellénisme,

rerlnins genres rni i,'roa)iis y sont Tobjcl de notices i;ci\oralos. — Brunol, Grammaire

hixtorif/iic ilr la lam/iie fr., Massuu, 1880. — Durguy, Grammaire de la lanijue d'oil,

3' ùdit.. Paris. 1SR2; 3 vol. i,|.S».

1. E. Kn^cliwilz, /e« Plus Ancirns Monumertls de la lani/ur françaifieA'' édit., Heil-

bronn, 1S86; Cf. K. Bnrl-^rli ul Hoining, la /.anyni' fil In lin. fr. depuis le ix« » ju»-

qu'au xiv' s., Maisonneuvu, 1S87.
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solidement liée par les rif^oureuses lois de sa syntaxe et de sa pro-

sodie; elle livre à la niasse populaire le rude, instable, usuel

parler de ses soldats, de ses marchands et de ses esclaves, ce latin

que, dès le temps d'Ennius, la force de l'accent et de vagues ten-

dances analytiques commençaient à décomposer. Le celtique est

supplanté, repoussé au fond des campagnes, où il végète de plus

en plus obscurément, perdant du terrain chaque jour, jusqu'à ce

qu'il disparaisse enfin sans bruit, aux environs du vi'^ siècle. On
n'aperçoit pas où en était le latin populaire quand la Gaule le

reçut, ni ce qu'en firent ces bouches et ces esprits de Celtes pen-

dant les siècles de la domination romaine : on ne peut mesurera
quel point les habitudes intimes et comme l'âme de la langue

celtique s'insinuèrent dans le latin gallo-romain.

Viennent les barbares, et cette brillante façade de la civilisation

impériale est jetée à bas: tout ce qui fermentait et évoluait sous

l'immobilité stagnante de la langue artificielle des lettrés est mis
il découvert. Dès lors le travail de ta formation du français se fait

au grand jour. Un jour vient où dans le latin décomposé, désor-

ganisé, se dessine un commencement d'organisation sur un nou-
veau plan; un jour vient où les hommes qui le parlent s'aperçoi-

vent qu'ils ne parlent plus latin : le roman est né; c'est-à-dire en
France, le français. Les terminaisons latines sont tombées; les

mots se sont ramassés autour de la syllabe accentuée; le sens des
flexions s'est oblitéré, réduisant la déclinaison à deux cas. Dans sa

forme indigente de langue synthétique dégénérée, l'ancien français

enveloppe et manifeste déjà un génie analytique : organisme mixte
qui relie les formes extrêmes, et nous aide à passer du latin, si

riche des six cas de sa déclinaison, au français moderne qui n'en

a pas.

L'apport des Francs est représenté par quelques centaines de
mots, qu'ils ont jetés dans la langue gallo-romaine. Car, à peine
maîtres du pays, ils se sont mis à parler le latin, comme l'Église,

qui les baptisait. S'ils en ont précipité la décomposition, ils ne
l'ont sensiblement modifiée ni dans sa marche, ni dans ses ré-

sultats.

Dans la barbarie croissante des chroniques et des chartes méro-
vingiennes, on voit le latin se défaire. Au vin*^ siècle le roman
dpparait : trois mots répétés par le peuple du diocèse de Soissôns
pendant que les clercs prient en latin pour le pape et l'empereur.

Puis c'est la liste de mots du glossaire de Reichenau, ce sont <

les Scvïnenis de Straslom^y (842), la Séquence de sainte Eulalie

(vers 880). La langue est faite, et apte à porter la littérature.

Création spontanée du peuple, elle est à son image et pour
son besoin : langue de la vie quotidienne, de l'usage pratique et
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de la. sensation physique, lan^'ue de rudes soldats, de forts paysans,

qui ont peu d idées et ne raisonnent guère. A mesure que la

pensée et la science élarî.'issent ces étroits cerveaux et en éveillent

raclivilé,ù mesuic aussi que les lettrés prennent l'habitude d'user

de la langue vulgaire, la première provision de mots préparée par

le peuple ne sufliia plus. On ira reprendre dans le riche fond de

la latinité ce que l'on y avait d'abord laissé; et les mots savants

viendront presque dès le premier jour s'ajouter aux mots popu-

laires : de ces deux classes de mots, formés ceux-ci sous l'influence

et ceux-là hors de l'influence de l'accent latin, ceux-ci par la

bouche et l'oreille du peuple, et ceux-là par l'œil des scribes, de

ces deux classes se fera une langue plus riche, plus souple, plus

fine, plus intelleclueUe. Mais celle qui vient de naitre au x* siècle,

rude et raide, toute concrète, impuissante à abstraire, a déjà la

netteté, la clarté, la rajjidité, et cette singulière transparence qui,

la condamnant à tirer toute sa beauté des choses qu'elle exprime,

lui confère le mérite de l'absolue probité.

Dans l'âge moderne, les frontières de l'État sont k peu près les

limites de la langue, et l'instrument littéraire est le même pour

\e,s Français du Nord et du Midi. Cette langue nationale unique

se superpose aux patois locaux, plus ou moins distincts, dégradés,

ou vivaces, auxquels parfois le caprice individuel ou le patriotisme

provincial rendent arliliciellemenl une existence littéraire. Il n'en

était pas ainsi au moyen âge.

Comme à travers les diverses régions de l'empire romain, le

latin, dans la bouche de populations ti-ès diverses, se corrompit

diversement, et comme il se ramifia en tout un groupe de langues

de plus en plus divergentes, en France aussi ce ne fut pas une

langue qui sortit -du latin : mais, des Pyrénées à l'Escaut et des

Alpes à l'Océan, s'échelonna une incroyable variété de dialectes,

qui s'entretenaient et se dégradaient insensiblement, chacun d'eux

ayant quelques particularités communes avec ses voisins et les

reliant.

Ces dialectes se groupent en deux langues, langue d'oc et

langue d'oi/, provençal et français, dont les domaines seraietit

séparés à peu |)rcs par une ligne qu'on tirerait de l'embouchure

de la Gironde aux Alpes en la faisant passer par Limoges, Cler-

mont-Ferrand et Grenoble. Donc la primitive province romaine
et tout ce vaste bassin de la Caionne où le premier élément de la

race est fourni par un fond iniligéne de population non celtique

mais ibère, d'autres régions encore, comme l'Auvergne et le

iJmousin, presque la moitié de la France ne parlait pas français,

et ne produisit pas au moyen Age une littérature française. Nous
n'aurons pas à étudier la littérature de langue d'oc, bien qu'elle
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ait vécu surtout sur le territoire français : non plus que nous

n'éludions la littérature gallo-romaine ou les écrits latins de notre

moyen âge. La poésie provençale ne devra nous arrêter, comme
toutes les littératures de langue étrangèie, qu'autant qu'elle aura

exercé quelque influence capable de modifier le cours de la véri-

table littérature française.

Au nord de la ligne idéale dont on vient de parler, toute la

Gaule romaine à [leu près appartient au français, un peu dimi-

nuée pourtant au Nord-Est, où les invasions barbares ont fait

avancer le tudesque au delà du Rhin jusque vers la Meuse et les

Vosges, et à TOuest, où les Bretons chassés de Grande-Bretagne

par la conquête anglo-saxonne ont rendu au celtique une partie

de l'Armorique. Les nombreux dialectes étroitement apparentés

qui se distribuent sur ce territoire constituent ce qu'on appelle le

français : ils se répartissenl en cinq groupes, dont les frontières

ne sont pas nettement marquées : le dialecte du Nord-Est, ou
picard; celui de l'Ouest, ou normand, celui du Centre-Nord, ou

poitevin, celui de l'Est, ou bourguignon, enfln, au milieu, le dialecte

du duché de France, le français proprement dit. Tous ces dialectes

sont d'abord égaux, et souverains chacun en son domaine : ils

s'équivalent comme instruments littéraires, et l'emploi de l'un par

préférence aux autres dans un ouvrage révèle seulement l'origine

de l'écrivain. Mais ils eurent des fortunes inégales et diverses

selon la grandeur du rôle politique qui échut aux pays où ils

étaient parlés.'; Le français, langue du domaine royal, s'étendit

avec lui, et suivit le progrès de la monarchie capétienne ; dès la

fin du XH^ siècle, les beaux seigneurs de France se moquaient

de l'accent picard de Gonon de Béthune. Insensiblement l'unité

politique devenant plus étroite et plus réelle, la littérature d'autre

part se faisant de moins en moins populaire, Paris dut à ses rois

et à son université d'être le centre intellectuel du royaume. Les

dialectes frères du français furent peu à peu délaissés, et, ne ser-

vant plus à la littérature, descendirent au rang de patois, telle-

ment avilis et dégradés, que souvent on les a pris pour du fran-

çais corrompu : leur déchéance fut très insuffisamment compensée
par la cession qu'ils firent au français d'un certain nombre de

formes qui leur étaient propres.

La terrible croisade des Albigeois fut un grand événement lit-

téraire autant que pohtique et religieux : elle porta d'un coup la

langue française jusqu'aux Pyrénées et jusqu'à la Méditerranée.

Le provençal resta le parler du peuple : mais la littérature pro-

vençale périt, pour ne ressusciter qu'après plusieurs siècles, et

sans jamais reprendre son ancienne vigueur. Puis de tous les côtés,

sur toutes les frontières, à mesure que les rois rattachaient de
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nouveaux territoires à leur couronne, la lanpnc française faisait, elle

aussi, des conqurles, disputant leur domaine avec plus ou moins

de succi';s tantôt au celtique, tantôt à l'allemand, tantôt à l'italien,

et tantôt au basqne : de laiif^'ue oflicielle et administrative, tendant

partout A être langue de la littérature et des classes cultivées.

Il faut noter aussi son expansion hors des limites de l'ancienne

Gaule, et ses con(pièlcs, parfois temporaires, en lointain pays. Pen-

dant un temps, TAn^deterre, l'Italie méridionale et la Sicile appar-

tiennent à la laniruc d'o'd : une riche littérature de langue

française s'épanouit des deux côtés de la Manche dans les posses-

sions des successeurs de (luillaume le Conquérant, et le Jeu île Robin

et Mdrion fut écrit au xin'- sif^cle pour divertir la cour française

de Naples. Même en Terre-Sainte, à Chypre, en (Ircce, le français

eut un iéi:ne éphémère : et notre langue s'enrichissait en terre

byzanline ou sarrasinc de monuments tels que la Chroni'jue de

YUlehardouin et les Assises de Jérusalem.

Encore aujourd'hui, la langue française déborde les frontières

fr.'inçaises. l'allé occii|)c, depuis les origmes, certaines régions de la

15elgii|uo et «le la Suisse ; et ces deux états ont développé, à côté

de noire littérature nationale, des littératures de langue française

aussi, robustes et modestes, qui, dans leur longue durée, ont eu

parfois des heures brillantes '.

Dans l'époque moderne, la Révocation de l'Édit de Nantes a.jeté

en Hollande un petit monde de théologiens érudits et militants,

qui firent pour un temps de ce pays étranger un grand producteur

de livres et de Journaux français. Les entreprises coloniales portè-

rent notre langue plus loin encore, l^llc s'établit au Canada et

poussa de si profondes racines, qu'après un siècle et plus de domi-

nation anglaise, elle s'est maintenue dans sa pureté et dans sa

dignité, ajUe même k la production littéraire. Elle s'est implantée

dans nos colonies d'Afrique et d'Amérique, dont la contribution à

la littérature n'est pas insignifiante, si, de là, sont venus Parny et

M. Eecnnte de Lisie, sans compter Alexandre Dumas, lils d'un

ninl;\lre de Saint-Domingue.
Je ne parle point d'une expansion d'un autre genre : celle où

la litléralure porle la langue avec elle au lieu de la suivre, celle

fpii n'sulle de l'éclat de la civilisation française et de l'influence

intellectuplle exercée à l'étranger par nos écrivains. Dès le moyen
âge, la séduction de nos idées et de nos écrits fait délaisser à des

étrangers leur langue nationale pour la nôtre; le Florentin Bru-

netto Ealino, au xin"' siècle, se fera une place parmi les prosateurs

français comme au xvni" le Napolitain Galiani et le Prussien Eré-

déric.

I Th. Cinilol, Ifiatiiirr lillrrtiirr de ta Sliiissi' rumon/ir: V. Rossel, /fstn''-'- île la

littérature française, hors de France, '2' édit., 1894, jd-8.
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Enfin, pour achever de caractériser le développement de la

langue française, elle fera incessamment, en France même, une

lente conquête, celle des proviiices, non plus du territoire mais

de la pensée, conquête intérieure, et non la moindre, car c'est

celle-là surtout qui l'enrichira et l'élèvera. Elle disputera au latin

les matières de science haute et ardue; elle prétendra au privilège

de traduire les plus graves et les plus nobles idées : histoire,

morale, philosophie, théologie, science, tous les genres lui appar-

tiendront un jour, et son extension coïncidera avec l'étendue de

l'esprit français. Mais il faudra des siècles pour mener à bien cette

conquête qui ne sera vraiment achevée qu'au siècle de Louis XIV.

2. CARACTÈRE DE LA RACE.

11 ne nous appartient pas — et il serait sans doute infructueux —
de rechercher ce qui nous est parvenu du sang ou de l'humeur de

nos aïeux celtes et gaulois, dans quelle mesure précise, de quelle

façon la conquête romaine et l'immigration franque ont modifié

le tempérament de la race, où s'étaient déjà mêlés plusieurs élé-

ments. César et Strabon nous font un portrait des Gaulois de leur

temps, où certains traits nous permettent de nous reconnaître :

le courage bouillant et inconsidéré, le manque de patience et de

ténacité, la soudaineté et la mobilité des résolutions, l'amour de

la nouveauté, un certain sens pratique, et la pente à se mêler des

affaires d'autrui pour la justice, le goût de la parure et de l'osten-

tation, celui de la parole et de l'éloquence, tout cela est français,

si l'on veut, autant que gaulois. Mais au delà des ressemblances

d'humeur, si l'on veut saisir la filiation intellectuelle, on se trouve

singulièrement embarrassé. Ou les Gallo-Celtes qui habitaient

.notre pays ne ressemblaient guère aux Celtes de Grande-Bretagne

et d'Irlande, ou leurs descendants de France ne leur ressemblent

guère. Car un abime sépare aujourd'hui le génie celtique * de

l'esprit français.

Il serait aussi téméraire de rechercher dans l'éloquence et dans

la poésie gallo-romaines une première ébauche du goût français.

Car il s'en faut que, dans la latinité de l'époque impériale, les

écrivains gaulois fassent un groupe aussi tranché, aussi carac-

térisé que les Espagnols et suYlotit les Africains, et l'on ne trou-

verait rien chez eux qui ne se rencontre fréquemment chez des

Italiens ou chez des Grecs : tout ce qu'il est permis d'inférer de

1. Renan, Essai sur la Poésie des races celtiques. — Cf. aussi Beriraad, Aos
ori'jivr-^, i vnl. in-8, Lfiroûr.
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la littérature f-'allo-romaiiie, c'est l'aptitude et le goût de la race

pour l'exercice littéraire.

Quant aux Prancs, ce n'est pas par ce qu'ils ont mis en nous
d(> l'esprit gi'rinaniqun que leur action se marque. Ils ont moins
déformé qu'excité le tenijiéiament gallo-roniiiiii. Ils agirent coinnie

un piiissatil réactif, ajoutant sans doute aux éléments celtique ef

iatin, mais surtout les forçant à se combiner, à s'organiser en
une l'orne nouvelle : en leur présence, et à leur contact, se forma,
se fixa ce composé qui sera la nation française, co::iposé merveil-

jeux, où r<m ne distingue plus rien de {^aulois, de romain ni de
tudestnie. et dont v i aflirni irait l'absolue simplicité, si l'histoire

iic nous faisait assister à l'opération qui l'a produit.

Notre nation, ce me semble', est moins sensible que sensuelle et

moins sensuelle qu'intellectuelle : plus capable d'enthousiasme que
de passion, [)eu rêveuse, peu poétique, médiocrement artiste, et, selon

le degré d'abstraction et de précision que comportent les arts, plus

duuée pour l'architecture que pour la musique',curieuse surtout de

iiolious intelligibles, logicienne, constructive et généralisatrice, peu
in(ta{)hysicieiuie ni mystique, mais positive et réaliste jusque dans

les plus vifs élans de la foi et dans les plus aventureuses courses

de la pensée. Elle poursuit la précision jusqu'à la sécheresse, et

préfère la clarté à la profondeur/ Parce que le moi est la réalité la

plus immédiatement saisissable, la plus nettement déterminée (en

a[j|)arence du moins), non par vanité seulement, elle s'y attache,

elle s'y replie, et dans ce qui frappe ses sens, comme dans ce

qu'atteint sa pensée, elle tend naturellement à chercher surtout

. Jes relations et les manifestations du mot : n'excédant guère la

portée des sens ou du raisonnement, cherchant une évidence pour

avoir une certitude absolue, dogmatique et pratique à la fois, objec-

tivant ses conceptions, et les érigeant en lois pour les traduire en

faits : sans imagination que celle qui convient à ce caractère, celle

qui forme des enchuinements possibles ou nécessaires, l'imagination

du dessin abstrait de la vie, et des vérités universelles de la science.

Race de bon sens, parce que l'intelligence, les idées la mènent, elle

r 1. II entre naturellement do la conjecture et de l'impression incontrôlable dans

ce portrait, quoique j'aie essayé de le tirer des faits. J'y inodifiorais volontiers aujour-

d'hui quelques nuaiipos. Notre iialiim, comme sa littérature, n'est-elle pas plus sen-

sible oncoro que sensuelle? Mais surtout je retirerais l'expression a médiocrement

arlislQ ». Nos piiiiilres et noa sCLiljjteurs la démentent ; le génie artistique de la France

apparaît encore mieux peut-èlro dans nos arts industriels, dans la (irûre, l'élégance

et 1« fini délicats des produits qui sortent de nos ateliers. Aptitude de la race, ou

culture séculaire, je l'ignore : mais l'ouvrier et l'ouvrière font très souvent en France

des artistes (//' t'd.).

-2. Selon M. Romain Hulland. 'a médiocrité musicale du Fran(;aisne daterait que de

l'époque classique, et n'aurait tenu qu'.H l'abandon de la culture musicale [H* éd.).
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est inconstante et légère, parce qu'elle n'a guère de passions dont

le hasard de ses raisonnements ne change l'orientation, elle

paraît aventureuse et folle, quand ses déductions et ses généralisa-

tions la heurtent à l'implacable réalité des intérêts et des circon-

stances. Race plus raisonnable que morale, parce qu'elle est gou-

vernée par la notion du vrai plutôt que du bien, plus facile à

persuader par la justice que par la charité; indocile, même quand
elle est gouvernable, tenant plus à la liberté de parler qu'au droit

d'agir, et encline à railler toujours l'autorité pour manifester l'in-

dépendance de son esprit : eire a le plus vif sentiment de l'unité,

d'où vient que la tolérance intellectuelle lui est peu familière, et

qu'elle est moutonnière, esclave de la mode et de l'opinion, mais

tvrannique aussi, pour imposer à autrui la mode et l'opinion,

chacun voulant ou penser avec tout le monde ou faire penser tout

le monde avec soi. Race enfin discoureuse, conteuse, sociable, tem-

pérant par la vanité le goût des idées générales et par le désir de

plaire l'àpreté du dogmatisme.
La forme dégradée du type français, c'est l'esprit gaulois, fait

de basse jalousie, d'insouciante polissonnerie et d'une inintelli-

gence absolue de tous les intérêts supérieurs de la vie; ou le bon
sens bourgeois, terre à terre, indifférent à tout, hors les intérêts

matériels, plus jouisseur que sensuel, et plus attaché au gain qu'au

plaisir. Sa forme frivole, c'est l'esprit mondain, creux et brillant,

mousse légère d'idées qui ne nourrit ni ne grise. Sa forme exquise,

c'est cet esprit sans épithète, fine expression de rapports difficiles

à démêler, qui surprend, charme, et parfois confond par l'absolue

justesse, où l'expression d'abord fait goûter l'idée, où l'idée ensuite

entretient la fraîcheur de l'expression. Enfin, la forme grave et

supérieure de notre intelligence, c'est l'esprit d'analyse, subtil et

fort, et la logique, aiguë et serrée : le don de représenter par une'

simplification lumineuse les éléments essentiels de la réalité, et

celui de suivre à l'infini sans l'embrouiller ni le rompre jamais le!

fil des raisonnements abstraits; c'est le génie de l'invention psy-

>

chologique et de la construction mathématique^ Voilà les ressources

et les dispositions principales que l'esprit français apporte pour

faire sa littérature, sans parler des autres caractères qui se rap-

portent moins directement à cet objet : voilà les traits principaux

et permanents qu'il a dégagés pendant dix siècles d'intense pro-

duction littéraire. Nous les verrons apparaître successivement,

groupés de diverses façons, plus ou moins distincts ou engagés dans

la complexité des formes individuelles.
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3. CAUSES GENERALES DE DIVERSITE l.lll tKAlHE.

Négligeons la variété des tempéraments personnels : nous aurons
à définir les prim-ipaux dans le cours de cette élude. Trois princi>

pales inlluences diversilient le fond commun de l'esprit français

dans les o'uvres de notre littérature : la classe sociale, l'origine

provinciale, le moment liistori(|ue. l
(

Quand nail la lilléralnre française, la société déjà n'est plus

homoJ5'cne : une pieniièrc séparation y a créé deux mondes dis-

tincts, celui des clercs et celui des laïcs. Limporlance du premier
dans la vie nationale est mal reprcsf^ntée |tar la place qu'il occupe
dans la littérature française, quoiqu'il lui ait fourni plusieurs

de ses chefs-d'œuvre les plus considérables, et certains genres

même, qui n'ont pas d'analogie dans les littératures anciennes,

comme l'éloiiuonce religieuse. iVIais on conçoit sans peine que la

société cléricale, en vertu du principe qui régit son activité et lui

(ixe son objet, ne fasse œuvre de littérature que par exception, ou

par accident; elle a autre chose à f lire en gciiéral, que de r-'-alispi

la beauté pour le plaisir de l'esprit.

Mais de plus, au moyen âge, rKg[iso a sa luiigiic qui uest pa?

la langue française : elle pVirle.TlIe écrit le latin; du moins m
contie-t-elie au français que les luuiudres maïuiesLatious de So

pensée, les plus vulcaires ou qui avaient le plus besoin d'être vul-

trarisées. Souvent aussi, elle écrit en latin ce qu'elle a dit en fran-

çais : aussi noire littérature ne porle-t-elle qu'un témoignage indi-

rect de la puissance de TEglisc et de la direction qu'elle imprime

à la pensée humaine. La philosophie et la théologie restent ainsi

hors de notre prise; et pendant trois siècles, les plus féconds du

moyen âge, l'histoire de la litli'rature française ne représente que

très insuflisamment le mouvement îles idées. Elle ne nous tait

connaître véritablement que leur difïusion dans les esprits du

vnicaire ignorant, leur dégradation pour ainsi dire, et la foice

d"imi)ulsion qu'elles ont manifestée : mais la genèse et l'évolution

de ces idées mémesdans l'élite qui pense, les formes supérieures

de la vie intellectuelle, ne se sont pas déposées alors, sinon par

hasard, dans les œuvres de langue française.

La société laïque elle-même se distribue en étapes divers. 11 se

fait dabord une division des seigneurs et des vilains : l'aristocratie

féodale, guerrière et brutale d'abord, se raffinant peu à peu, et se

faisant un idéal plus délicat, sinon plus moral, a sa littérature qui

l'exprime lidolement. Les vilains ont une pauvre existence et

des joies vulgaires comme leurs misères. Mais, au-dessus du

peuple innombrable des vilains aui cultivent la terre féodale.
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apparaît de bonne heure, entre les murs de sa bonne ville, le

bourgeois, laborieux et économe, gobeur et gausseur. Le vilain

n'écrit guère, et l'on n'écrit guère pour lui : deux voix en somme

font à travers les siècles le grand concert de la littérature fran-

çaise, celle de la bourgeoisie et celle de l'aristocratie, se répon-

dant, se mêlant, se recouvrant en mille façons, toujours distinctes

fL reconnaissables à leur timbre singulier, qui ne s'efface même
pas dans l'uniformité ecclésiastique.

Comme d'un étage à lautre de la société se perçoivent certaines

différences d'esprit, il en éclate d'autres, et les mêmes dans tous

les étages, quand on passe d une région à l'autre^e long en large

comme de haut en bas, la variété apparaît. Cet esprit français

dont j'ai essayé de marquer les principaux traits, est né comme
la patrie, comme la langue, entre Loire et Meuse, dans ce que

Michelet appelle les « plaines décolorées du centre* » : presque au-

cune particularité n'eu modilie la définition générale dans cet

ancien duché de Francey qui en donne comme l'exacte moyenne,

dans ce Paris surtout, qui, comme la première des bonnes villes,

doit à ses marchands, ses étnriiants, et bientôt ses gens de palais,

de paraître la propre et naturelle patrie do l'esprit bourgeois. La

maligne, line et conteuse Champagne, l'Orléanais avec le rire âpre

de ses « guêpins m, et le simple, un peu pesant mais solide Berrj

se caractérisent davantage. Le long de ces provinces s'échelonnent,

apportant une note plus originale, à mesure qu'elles sont plus

excentriques, la Picardie ardente et subtile, l'ambitieuse et posi-

tive Normandie, hardie du bras et de la langue, le Poitou tena^,.,

précis et délié, pays de gens qui voient et qui veulent, la molle
et rieuse Touraine, enfin la terre des orateurs et des poètes, des
imaginations Ibrtes ou séductrices, 1' « aimable et vineuse Bour-
gogne », d'où sont parties, à diverses époques, « les voix les plus
retentissantes » de la France.

Chacune de ces régions fournit sa part dans la littérature du
moyen âge. La Normandie et la France propre s'appliquent à la

rédaction des chansons de geste, comme la Bourgogne, qui vit

longtemps à part, et se fait une épopée à elle. En Champagne
fleurissent l'idéalisme romanesque et lyrique, et les -mémoires
personnels. Les bruyantes communes picardes se donnent la joie
de la poésie dramatique. Paris fait tout, produit tout, profite de
tout; bientôt tout y affiue.^Rutebeuf, .Jean de Meung quittent l'un
sa Champagne et l'autre son Orléanais, et écrivent à Paris. Puis
pendant des siècles, une à une, les provinces qui entreront dans
l'unité nationale recevront la langue de France, et mêleront à son

1. Michelet- ffisfoiro rfo France, t. 11.
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esprit leur génie original : ce sera [la rude et rêveuse Bretagne,
réinfusant dans notre lillérature la mélancolie cellicjue, ce sera
Tinflexible et raisonneuse Auveru'ne, Lyon, la cité mystique el
passioimée sous la superficielle ai,'itatioD des inlér.Hs positifs; c<'

sera tout ce Midi, si varié el si riche, ici plus romain, là marqué
encore du passage des Arabes ou des Maures, là conservant, sous
toutes les alluvions dont l'histoire l'a successivement recouvert,
sa couche primitive de population ibérique, la Provence chaude
et vibrante, toute grâce ou toute llamme, la Gascogne pétillanfe
de vivacité, légère ol fine, et, moins séducteur entre ces deux terres
aimables, le Languedoc violent et lorl, le pays de France pourtant
où peut-être les sons et les formes sont le mieux sentis en leur
spéciale beauté.

Au moyen âge l'inégalité sociale prime la diversité géogra-
phique. La civilisation est internationale; la division des nODHl
verticalement, selon les classes, et non selon les nationalités. Un
même esprit règne, par-dessus les frontières, chez les hommes de
môme condition, et la même littérature les enchante. Puis les lit-

tératures occidentales se feront plus nationales, en même temps
que les œuvres deviendront plus individuelles, et bourgeois, nobles

et clercs seront avant tout éminemment Français en France,

Anglais en Angleterre et Allemands en Allemagne : souvent môme
la marque provinciale sera plus forte que l'empreinte de la condi-

tion sociale, et elle sera visible surtout chez les écrivains qui n'appar-

tiennent pas aux pays de l'ancienne France et de langue d'oïl.

Enfin l'esprit français, de siècle en siècle, revêt des formes ou
reçoit des cléments nouveaux. Tout ce qu'il a été lui est, à chaque
moment, attaché comme un poids qui l'entraîne : mais, à chaque

moment aussi, des forces nouvelles surgissent qui accélèrent ou

dévient son mouvement en mille façons. Le mouvement des idées,

révolution de l'organisme social, le contact des races étrangères,

et le spectacle de leurs idées, de leur organisation, de leurs arts

aussi et de leur littérature, motlilient sans cesse le génie national,

et l'expression qu'il doime de lui-même dans les cruvres de ses

écrivains. La littérature reflète, sinon toujours complètement, du

moins assez fidèlement, la marche de la civilisation, et en dessine

la courbe par son histoire. Ses formes même apparaissent, se

développent, se dessèchent, et se dissolvent, selon leur rapport à

l'état intime de la société ou du groupe de la société qu'il s'agit

de manifester : en sorte que, par les genres mêmes qui prévalent, i.

la lillérature exprime toutes les modifications de lesprit français. .:

Aux primitives et brutales ardeurs delà société féodale corres-

pond l'épopée guerrière et chrétienne, à la délicatesse de ses
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mœurs adoucies une poésie romanesque ou lyrique. I.a décadence

des principes qui avaient fait la force et la grandeur de rame féo-

dale, les victoires de l'intérêt sur l'honneur, de la ruse sur la force,

de la sagesse pratique sur la folie idéaliste, l'inliltration de la

science cléricale dans le monde laïque, moins sévèrement enfermé

dans l'abstraction, moins étroitement contenu par l'orthodoxie

théologique, l'essor du bon sens bourgeois et de la logique dispu-

,teuse, l'éveil de la curiosité, de la critique, du doute, et la diffusion

d'un esprit grossièrement négatif et matérialiste, tout cela, dans ce

/xivo et ce xv^ siècle qui sont moins le moyen âge que la décom-
jposition du moyen âge, fait naitre et fleurir toute sorte de genres,

narratifs, didactiques, satiriques, prose ou vers, contes, farces, allé-

(gories.

Le grand lien qui unit, le fort principe qui soutient malgré

tout laTffciété, jusqu'à l'âge moderne, la foi religieuse, provoque

du XH<= au x\i° siècle le riche épanouissement des compositions

,dramâtique"s. Au xvi« siècle, affranchi par l'anliquUé retrouvée

jsinon matériellement dans ses œuvres, du moins dans son véri-

itable esprit, éveillé au sensée l'art par la vision radieuse que lui

offre l'Italie, le génie français crée ou emprunte les formes litté-

jraires capables de satisfaire ses besoins nouveaux de science et de

;
beauté. Il se fait au xvii<^ siècle conime une conciliatlcui ou plutôt

un juste équilibre de la science et de la loi d'un côté, de l'autre do
la science et de Tart : révéràlion et rationalisme, vérité et beauté,

l'un ou l'autre de ces deux couples est la formule de presque

tous les chefs-d'œuvre. Le rationalisme triomphe pendant le

xviii*' siècle aux dépens de la foi et de l'art, et, de la substance ou
de la forme des œuvres littéraires, élimine tout ce qui n'est pas
nécessairement facteur ou signe de la vérité dont il analyse les

éléments ou poursuit la démonstration. Enfin au ^ix^ siècle, après

la repriàe du sentiment religieux et du sens artistique qui produit

l'explosion romantique, voici que jusqu'à une date très rapprochée
de nous, l'esprit critique et expérimental devient le principal res-

sort de l'àme française, et se traduit littérairement par l'abon-

dante floraison du roman et du théâtre réalistes, par l'étonnant

développement de l'histoire et de la critique, par un effort enfin

universel et sensible pour soumettre l'inspiration de l'écrivain aux
lois de la méthode scientifique.

Je n'ai marqué que les grands traits : mais comme le passage est

continu de l'âme française du x« siècle à celle du xix«, il l'est aussi
de la Chanson de Roland à Francillon ou Bel Ami, et les deux
mouvements inséparablement liés se poursuivent avec pareille

\itesse, dans des directions parallèles.
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4. PHYSIONOMIE GÉNÉRALE DU MOYEN AGE.

Mais il nous faut niainlenant revi^nir au point de départ, à la pi' -

micre é|)oque de la liltéialurc française, et embrasser d'un repai
'

les principaux caractères du monde qui s'y exprime et s'y réjouit

Pauvre et triste temps que cette fin du x«^ siècle où se fait entendre

à nous la voix grêle qui dit la vie et la mort de saint Léger. Si

la dramatique angoisse de la chrétienté aux approches do l'an 1000

a été reléguée par la critique contemporaine au nombre des

légendes, la réalité n'est guère nutins sond)re. En Krance comme
ailleurs, il semble que l'esprit humain subisse uhe éclipse. Ne
nous attachons pas à la société cléricale, qui d'abord fournit si

peu à la lillérature française. Elle n'a pas encore ses grands doc-

teurs qui combattent l'hérésie, définissent le dogme et scrutent

les grands problèmes de la philosophie. Elle est envahie par les

misères du siècle, par la brutalité, l'if^norance, la superstition, et

"son peuple de moines appelle sans cesse la colère et le zèle des

rélormateurs. Elle a pourtant de florissantes écoles, qui depuis

Charlemagne ont vaincu la difficulté des temps. Elle a celle école

de Reims, que dirigea Gerbert ; elle a l'école de Paris où commen-
ceront à retentir au siècle suivant les grandes disputes.

Hors d'elle, il n'y a qu'iiîiiorancc et faiblesse d'esprit. .Nobles,

bourgeois, ou vilains, il n'y a guère de dilTércnce entre les

classes; l'égalité intelleclui.lle est aussi réelle que l'inégalité sociale;

savoir le latin, savoir écrire, savoir lire, sont choses rares, et qui

trahissent quelque relation ou caractère clérical. La vision du monde

nialèriel ou moral est la même dans les châteaux, les villes et le

plat pays '. Sous la voûte tournante et constellée du ciel, par delà

laquelle résident la Trinité, la Vierge, les anges et les saints, au-

dessus de l'horrible et ténébreux enfer d'où sortent incessamment

les diables tentateurs, au centre du monde est la terre immobile,

(. où se livre le combat de la vie, où l'homme déchu mais racheté,

libre de choisir entre le bien et le mal, est perpétuelh-meiit en

butte aux pièges du diable, mais est soutenu, s'il sait les obtenir,

par la grâce de Dieu, la protection de la Vierge et des saints "- » :

> bitte tragicpie, où la vicloiie assure a l'homme une éternité de

joie, la défaite une éternité de supplices. « Le grand événement de

la vie, dans cette conception, c'est le péché, il s'agit do l'éviter

ou de l'expier. » La reUgion l'enseigne : mais de son enseigna -

1. Cf. Gehh&H, l'État d'àme d'un moine de l'an 1000 : te Chromijucur It. GUi:.

n. des Deux Mondes. \'' wX.X^m).

•i, G. Paris, la Lin. fr. nu moijen ii(/e, \>. 15.
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aent, trop haut, trop spirituel pour cos rudes âmes, on ne saisit

que l'extérieur, les pratiques, tout ce qui est observance maté-

rielle, acte physique. Jeûner, aller en pèlerinage ou à la croisade;,

donner de l'ai-gcnt ou frapper de l'épée jtour le service de Dieu,

fonder des messes ou des couvents, tout ce que le corps peut souffrir

ou la main faire, on le souffre ou on le fait : mais la profonde phi-

losophie, la pure moralité du christianisme, ne sont pas à la

portée de ces natures ignorantes et brutales. Cependant, si elle ne
peut encore éveiller les âmes à la vie spirituelle, à la pacifique

poursuite de la perfection intérieure, la religion agit puissamment,
salutairenient, comme uu frein. La peur du diable qui guette, la

crainte de Dieu qui punit, la vision halluciiuinle de l'enfer qui

s'ouvre, il ne fallait pas moins que cela pour brider la violence des

passions, et mettre un peu de bonté dans les actes, sinon encore

dans les cœurs. D'autant que le régime social, par l'indépendance,

par le droit souverain qu'il reconnaît à l'individu, exalte les éner-

gies, et rend plus nécessaire l'action d'un iriésislible frein , Sans

l'Église, la seule mesure du droit risquait d'être la force.

« Le monde d'alors est étroit, factice, conventionnel », la vie

est triste, mesquine, limitée et comme emmurée de tous côtés. Si

grandes que soient les misf-res dans les provinces ravagées par la

peste, désolées par la guerre, l'ànie reste engourdie, repliée sur

elie-mêmc. I,'éternelle explication satisfait sa curiosité, si elle ne

console pas sa souffrance : c'est la vengeance de Dieu pour les

péchés des hommes. Et si dure que soit aux hommes l'organisa-

tion sociale, ils n'en révent pas d'autre. Le monde qu'ils voient est,

a été, sera toujours ainsi : ceux qu'il écrase le plus dans son état

présent ne travaillent pas à le chan^'er : ils n'en rêvent })as un
autre qui serait mieux construit; ils se persuadent que tout sera

bien, s'ils ramènent à réaliser plus complètement ce qui est con-

tenu dans son principe. Une lourde conviction de l'imniutabdité

des choses opprime la pensée, coupe les ailes à" l'espérance, ef la

sensation du mal présent mène à l;i toi'peur stuiiide, non an désir

actif du progrès. » Ces convictions, dit M. G. Paris ', enlèvent à la

poésie du moyen âge beaucoup de ce qui fait le charme et la pro-

fondeur de celle d'autres époques ; l'inquiétude de l'homme sur

sa destinée, le sentiment douloureux de grands problèines morauv,
le doute sur les bases mêmes ilu bonheur et de la vertu, les conflits

tragiques entre l'aspiration individuelle et la règle sociale. » Elles

tarissent en un mot les profondes sources du lyrisme. Elles ren-

dent impossible la saine concep! ion de l'histoire : et il est notable

que dans l'âge moderne l'esprit français, substituant une concep-

1. G. Turi^, la Litt. [r. au moyen âge, p. 31.

l.AN'^oN. — Histoire do la T.itttirature française. «
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'on philosophique à la conception Uiéologique de l'univers, n'ar-
riveni \ms encore sans grande peine à l'intelligence historique,
comme si sa n;iture répugnait secrètement ;\ la considération du
contingent, du relatif, de ce qui passe dans les choses qui passent.

Telle est la ))hysionomie caraot<''ristique des trois siècles du
moyen âge (environ inOO-1327j. S;ins doute ce monde n'est pas
immobile, ni inerte, puisqu'il vit : les historiens ont de grandes
entreprises politiques et religieuses a raconter, une évolution des
formes sociales et de? institutions h ropr<^spnter. I,a pensée n'est
pas inerte non plus, mais elle se meut dans labslrail, et comme
elle ne sort guère des écoles, elle ne pense guère non plus à régler
la pratique ni à imposer aux faits sa forme. Ouand les laïcs diront
en fiançais ce que disputent les clercs en latin, et quand ils com-
menceront a se demander pourquoi le réel n'est pas conforme à
l'idée, c'en sera fait du moyen âge.
Avec toutes ses misères en somme, sa dureté, sa pauvreté intel-

lectuelle, le moyen âge est grand, surtout il est fécond. Il portait
et préparait l'avenir : quoi que l'esprit français ait reçu plus tard
du dehors, il fallait qu'il iiûl le recevoir sans se dissoudre et périr,

et ce qu'il fut alors détermine plus qu'on ne pense ce qu'il a été

depuis.' La grandeur du moyen âge est dans son dou!>le principe :

par ce libre contrat féodal qui assure les relations en maintenant
l'indépendance des individus, il crée un sentiment nouveau, celui

de l'honneur, et en fait la base même de l'organisation sociale. La
foi « complète, absolue, sans restriction et sans doute » lui donne
son autre caractère. Ainsi les ressorts qui meuvent tout, c'est

l'honneur et la foi, deux principes de désintéressement et de

dévouement, qui imposent a la volonté letfort infatigable contre

les intérêts et contre les a]>pétits, au nom d'un bien idéal. Si gros-

sières et pauvres que soient les formes où se réalise actuellement

cette conception morale, ilsiiflil qu'elle existe pouren faire émaner
une noblesse et une beauté.

Même tout l'art dont est capable ce moyen âge qui lut les chefs-

d'œuvre de la poésie antique sans y remarquer la line splendeur

des formes, cet art si^tira de la : il manifestera l'énergie de son

individualisme par ses châteaux, et la vivacité de sa foi par ses

églises. Dès le x" siècle, les masses formidables des châteaux,

leurs doubles ou triples enceintes au-dessus desquelles so profile

l'imprenable donjon, hérissent toutes les hauteurs, commandent
les plaines et les rivières, menaçants symboles d'indépendance et

d'énergie individuelles, qui donnent avec la conscience de la force

la tentation de prendre l'égoïsme pour loi. Plus pur est le senti-

ment qui dresse les églises, et plus belle la forme par où il se réa-

lise en elies., Selon le mot tant de fois cité d'un des plus ignorants
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moines qui aient fait le métier de clironiqueiir, « le monde se pare

d'une blanche robe d'églises neuves ». Saint-Front de Périgueux,

l'abbaye du Mont-Saint-Michel, les églises d'Auvergne, tout cet art

roman qui s'épanouit au xi"^ siècle, l'art gothique qui le continue,

voilà par où le moyen âge .participa au désir de créer, à la faculté

de sentir le beau. Il était nécessaire de le dire, car la littérature

ici ne rellèle pas avec le même éclat le génie national : si le Par-

thénon et une tragédie de Sophocle, une oraison funèbre de Bos-

suet et les jardins de Versailles sont des manifestations également
et diversement belles du même génie, les créations littéraires du
moyen âge français ne se sont pas réalisées dans une forme esthé-

tique qui les rende comparables aux grands monuments de l'art

roman ou gothique ^

1. Les études de M. Bédier,donl je parlerai au chapitre suivant, invitent à atténuer

cette conclusion. Ses fines analyses fout apparaître chez nos trouvères plus de génie
épique et de grand goût qu'on n'était disposé à leur en accorder. Sa séduisante
hypothèse fait du xi" siècle une époque d'activité créatrice et de magnifique épa-
nouissement comparable aux plus lécondes périodes de notre histoire littéraire

[13" éd.).
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LITTÉRATURE HÉROÏQUE ET CHEVALERESQUE

CHAPITRE I

LES CHANSONS DE GESTE

î. Origines de l'épopée française. Formation des chants épiques. —
2. Fin de l'inspiration épique-. La Chanson de Roland. Raoul de

Cambrai. Les Lorrams. — 3. Transformation de l'épopée en roman :

trouvailles et erreurs du goût individuel. Remaniements et mani-

pulations diverses des sujets épitiues. Les cycles. Le comique.

Avilissement progressif de l'épopée.

Les premiers monuments de notre littérature sont, comme on

l'a vu, d'inspiration cléricale : il ne faut pas s'en étonner, les

clercs seuls écrivaient. Mais la société laïque, l'aristocratie féodale

avait pourtant déjà ses poèmes qui l'enchantaient, des chansons,

et surtout des récits de caractère épique : seulement on ne les

écrivait pas. La floraison de la poésie lyrique fut plus tardive :

l'énopée se développ.'^ la première dans notre littérature '.

ORIGINES DR L'ÈPOPKE FRANÇAISK

[Voici comment jusqu'à hier les médiévistes s'accordaient à peu
près pour imaginer ce développement.]

La Chanson de Roland, qui, dans la forme où nous la présente le

1. A consulter : G. Paris, Histoire poétique de Charlemanne, Paris, 1805; L. Gautier,

les Epopéea françaises, 2"^ éd., Paris, 1878-94, 4 vol. in-S"; P. Rajna, le Origini delV

epopea francesa, Florence, 1884; C. Nyrop, Storia delU epopea francesa, Irad. par
E. Gorra, Turin, 1888; G. Kurf, Histoire poétique des Mérovinijiens, Paris, 1893, in-S;

A. Jeanroy, Etudes sur le cycle de Guillaume au court nez (Romania, t. XXV et XXVI) ;

Goulet, Le voyarje de Charlemagne en Orient, 1007; J. Bédier, Les Légendes épi-

ques ; Recherches sur la formation des Chansons de geste, 1908, 2 vol.
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manuscrit d'Oxford, est anlérieure à l'année lOSO^j est à peu près

la plus ancieirntr-dTjTnfs chansons de geste, comme elle en e^^l la plus

belle. Si Tonne ref^'ardait que rapparence, on aurait là le spectacle

unique d'un genre débutant par son chef-d'œuvre. Mais en réalité

la Chanson de Roland est un terme, plutôt qu'un commencement.

ir V avait des siècles que l'épopée française était née, lorsque

l'écriture sauva ce chef-d'œuvre. Quand avait-elle donc commencé?

Dès la ruine de la civilisation romaine, après que les Francs

eurent pris possession de la Gaule. L'histoire de Clovis, de ses

ancêtres et de ses descendants, dans Grégoire de Tours et dans

Frédégaire, est en grande partie poétique-, et l'on y reconnait les

débris d'une épopée mérovingienne. Une vie de saint ^ nous a con-

servé quelques débris d'un poème populaire qui célébrait une vic-

toire peut-être fabuleuse de Clolaire II et de Dagobert sur les

Sa.xons. Autour de ce Dagobert, qui fut le plus puissant des suc-

cesseurs de Clovis, la fermentation épique fut intense, comme
l'allesleencore une chanson de geste du xii* siècle dont il est le héros*.

Puis l'imagination populaire, puissamment excitée par les évé-

nements dont les Carolingiens furent les acteurs plus uu moins

glorieux, transforma leur histoire à sa mode en un vaste corps de

traditions poétiques. Depuis Charles Martel, le vainqueur des Sarra-

sins, jusqu'à Louis 111, le vainqueur des Normands"', tous les

Pépins, les Charles elles Louis, selon le mot du poêle saxon*, ont

été chantés concurremment avec les Clolaires et les Thierrys de

l'âge précédent.

1. Le seul poème complet aalérieur sans doute a. celle forme du Holund est le Péle-

rinatje de Charlemagne à Ji-rusalem (vers 1060), poème d'un caraolèro assez spécial.

Je m'en rapporlerui pour loiiLe la liltéraUire du moyen âge au tableau chronologique

dressé par M. G. Paris (op. cit.. 2" édit., p. 245-255).

2. Chants épiques, bien entendu, non poème unique et suivi : naissance de Méro-

vce; e.\il de Childéric ; mariage, baptême, guerres de Clovis; la biche qui lui découvre

un pué; les murs croulant au son diîs trompettes; meurtres des chefs francs, etc.

3. La Vie de saint Faron, par Hildepairu, évêque de Meaux (mort en 875). Hilde-

gaire lire tout ce qu'il dit du poème populaire, d'une vie perdue de suint Cbilien,

rédigée au viii= siècle. Voici les iireniiers vers du poème :

De Chlotaiio est canere rege Francorum,

Oui ivil |)ugiiare in geule Sa.^orum.

(Cf. cependant F. Lot, liomania, t. XXIII.)

4. M. Darmesteler {De Floor-ante vetustiore ijallico poemate, Paris, 1877) a démontré

que FtoQuent dérivait de Flodovinc, Chlodovinc, et signifiait le descendant de Clovis,

comme Mérovingien, descendant do Mérovée. Ce descendant est Dagobert. M.P. Rajna

prend le nom en un sens plus étroit, le fils de Clovis, probablement Clolaire.

5. I.a victoire remportée par Louis ill à Saucourt sur le pirate Ilaslings est le

sujet du poème de Gormont et Isembart, dont un fragment de 600 vers a été

retrouvé en 1876.

6. Anonyme, qui mit en vers la vie de Cbarleuiagne par Ëgiuhard (tin du

ix" siècle).
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Charlemagne, comme il était naturel, par son long règne, sos

grandes guerres, son vaste génie, et la restauratiorl prodigieuse di-

la puissance impériale, devint le héros favori et comme le centre de

l'épopée. Outre qu'il donna lieu à une abomlante création de poésie,

il attira à lui nombre de légendes préexistantes : presque toute

la matière épitpie cristallisa autour de lui. D'abord il absorba
tous les Charles, Charles Martel et Charles le Chauve, tandis qiin

les Pépins et les (.ouis se fondaient en deux personnages, l'un

père et l'autre tils de l'empereur Charles : cette triade légendaire

représenta toute la dynastie carolingienne. Les Mérovingiens furent

absorbés aussi : leurs noms s'effacèrent, leurs personnalités furent

dissoutes, et leurs actions allèrent s'attacher aux noms carolin-

giens. Sur quelques points l'absorption fut incomplète, et le ratta-

chement mal fait : comme dans Floovent survit un descendant de

Clovis, ainsi parfois apparaissent Charlçs Martel et Charles le

Chauve, non déguisés ou mal déguisés en Charlemagne.
Mais tout ne gravitait pas encore autour des rois. Les provinces

avaient leur vie distincte et intense : comme elles eurent leurs

chefs et leur histoire, leurs souvenirs glorieux ou douloureux, elles

eurent leur épopée. On chanta les quatre fils Aymon en Ardenne,
Raoul de Cambrai en Vermandois. La Lorraine eutGarin et Bègue;

la Bourgogne eut Girart de Roussillon, et sans doute RolandX^t
d'abord le héros local des marches de Bretagne -avant d'entrer

comme neveu de Charlemagne dans la tTâdittouTnàtionale.

Il y eut ainsi cinq siècles environ pendant lesquels notre race,

quoi qu'on ait dit, eut bien << la tète épique ». Cette spontanéit»'-

créatrice tendait incessamment à s'exercer : la légende suivait ùi'

prè§ lei événements. On n'oubliait pas l'histoire, on la voi/nlî, eu

quelque sorte, tout' ordonnée en légende. Charlemagne n'était pas

mort, que l'un de ses vieux soldats faisait déjà en toute na'iveté au

moine de Saint-Gall le tableau merveilleux des exploits et de la

sagesse du grand empereur : Jajoésie était alors la jojiaifi-dcs

intelligences.
'

Mais une question'se pose sur laquelle ont batailUé les érudits :

puisque évidemment ce n'est pas de la tradition latine qu'est sortie

l'épopée française, d'où vient-elle? Des Celtes, ou des Francs, qui

sont avec Rome les facteurs de notre nation? Un savant italien,

M. P. Rajna, a mis hors de doute les «çrigines gerrnaniqucs^ de

l'épopée française. Comme tous les GermairisT'Tes Francs avaient

une poésie narrative, tantôt mythique, et tantôt historique^ célé-

brant les dieux ou les anciens rois de la race : le Siegfrul de>:

Nihelungen n'esi autre que SigoiVed, héros national des Francs, qui

primitivement fut peut-être un dieu. Ils avaient leurs scôpa^ qui

s'accompagnaient de la harpe, et leurs guerriers aussi parfois
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composaient ol chantaient. Maîtres de la Gaule, et devenus chré-

tjens, le? Francs oublièrent ou réduisirent en faits humains leurs

mj^hes rclif:ieux : ils ^.'ardèrent leurs poèmes historiques et leur

goûl pour les récits épiques qui exaltent le courage et enchanten/

l'imaginalion. Même, tandis que leur histoire, sur cette terre de

Gaule (jui leur appartenait, Taisait germer de nouveau.x chants,

les anciens, avec ce dédain de la chronologie qui est le piopre des

temps épiques et des légendes populaires, continuaient d'évoluer,

et se chargeaient de faits récents ou se rajeunissaient pour s'y adap-

ter. Ainsi dans celle histoire poétique des Mérovingiens, dont on

parlait tout à l'heure, se laissent entrevoir des vestiges de vieu.v

poèmes francs; dans les chansons de geste, certains récits, cer-

tains personnages, des traits de mœurs, des usages de la vie

guerrière et civile sont des résidus manifestes de la plus ancienne

. poésie et de la plus ancienne civilisation des Francs. Le nain

Obéron, l'Aubèron de nos chansons de geste, l'Alberic des JSibe-

lunijcfi, est entré certainement chez nous avec les compagnons de

Clovis.

Cependant il faut bien savon . o qu'on entend quand on dit que

l'épopée française est d'origine germanique. Tout ce qu'il y eut de

chants tudesques, avant et apiès l'invasion franque, tout ce que

Charlemagne en litrecueillir,n'intéresse pas directement notre litté-

rature. On l'a dit avec raison, une épopée française ne peut sortir

que de chants en langue française, ou en langue latine, puisque le

français est du latin qui a évolué. Dés que les Francs se furent

' liiélés^aux liallû-Lloniai^is, eurent pris la langue latine, dés le

milieu du vi*^ siècle, il y eut assurément desjîlianls épiques en

Inlin, « en langue romaine rustique », commê~Tr~êtr'côïitinua
^ ^Tlînrttrre en tudesfiue pour les Francs non romanisés de l'Austrasie.

Le fameux poème en l'honneur de Clotaire II dont l'auteur de la

Vie de saint Chilien transmit quelques vers à l'auteur de la Vie de

saint Faron. était assurément en latin vulgaire : les femmes de la

Hrie qui le chantaient n'ont jamais parlé tiniesque.

Les Francs agirent ilonc comme un ferment sur la masse gallo-

romaine. Par eux, les aptitudes poétiques de la race celtique,

engourdies sous la domination romaine par l'élégant rationalisme

de la littéral me savante, comme par la pression monotone de la

protection administrative, furent réveillées : les àmcs, préparées

déjà par le christianisme, violemment secouées par rinslabilil'

du nouvel état social, recouvrèrent le sens et le don des symbok-
merveilleux; et dans la famine iiilollectuelle que produisit la ruine

des écoles, l'aristocratie gallo-romaine, sujette des rois francs et

compagne de leurs leudes, associée aux fêtes comme aux affaires,

quitta sa délicatesse ot kp« proctîdés mffinés de pensée et de lan-
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gage : elle retourna à l'ignorance, au peuple; elle se refit peuple,

avec tout(3 la rudesse, mais avec toute la spontanéité du génie

populaire. 11 y eut assez d'unité morale, d'homogénéité sociale,

pour que l'épopée, cette expression synthétique des éi)oques jirimi-

tives, se développât puissamment.

M. Rajna a constaté que son terrain de culture a sensiblement

les mêmes Umites que l'occupation franque. Mais elle n'est pas

franque pour cela : elle est française, œuvre de cette race complexe
qui se constitue du mélange des Gallo-Roniains et des Francs;

produit des forêts germaniques, mais acclimaté sur le sol des

Gaules, et germant spontanément dans tontes les âmes, sans dis'

tinction de race, non échappées encore ou retournées, peu importe,

à la barbarie féconde.

Ce furent même les Gallo-Romains qui donnèrenl à l'épopée sa

forme : lajangue, cela va sans dtfcrrmais aussi le raètre^ Qe_\:jDxs

de dix syllaïïes*, assouancé,^^. djs.trijiuû-.en laisses ou couplets

monorimes d'inégale étendue, que l'on retrouve dans toutes les

anciennes chansons de geste, est d'origine très probablement latine

comme tout notre système de versification.

Comment se fit l'élaboration de la matière épique, et sa mise en
œuvre? Nouvelle question, et nouveaux cOmbats. Parfois l'épopée

fut contemporaine ou à peu près des faits qu'elle rappelait. Souvent
aussi la tradition orale conserva les légendes non versifiées,

jusqu'à ce qu'un poète s'en emparât. Mais ce poète, plus ou moins
éloigné des événements, qui le premier les chanta, quelle forme
leur donna-t-il? On a supposé — et non pour la France seule-

ment — que des cantilénes lyrico-épiquos plus brèves et de rythme
plus rapide avaient précédé les vastes narrations épiques, et par
une application du système de Wolfî qui longtemps a été on faveur

pour les poèmes homériques, on a soutenu que les chansons de
geste n'étaient que des cantilénes cousues ensemble. Il faut déci-

dément abandonner cette hypothèse, que les faits ne confirment

1. On a beaucoup discuté sur l'ori^ne de ce vers, et en géuéral sur celle de notre

versiûcalion toute fondée sur le nombre des syllabes et la rime. 11 est k peu près cer-

tain que ceux qui la rattachent à la poésie latine rythmique ont raison. Les défenseurs

del'orisine celtique, comme MM. Barlsch et Rajna, ne donnent guère de bonnes raisons

positives, et M. Rajna ne fait guère que montrer les difficultés du système adverse.

11 arriva sans doute ici la même chose que pour la langue : le vers français, c'est le

vers latin transformé, mais transformé par dcTs Celles.

2. h'assonance consiste dans la répétition de la dernière voyelle accentuée, tandis

que la consonance (notre rime moderne) porte sur la voyelle accentuée et sur les

consonnes et voyelles qui la suivent. — Je ne jiarle pas du vers octosyllabique qui se

rencontre dans la seule chanson de Gormont, et dans le poème d'Alberic sur Alexan-

dre : l'emploi de ce vers est très exceptionnel dans l'épopée française ; c'est le mètre

ordinaire des romans bretons.
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jias el dont, après M. Mila y Fonlauals ', M. Hajna a fait justice. Les

clercs i|ui ocriveiit en lai in nonimciiL du nom de mntHéne indiffé-

remmenl les chants pn-tendus iyrico-tipiques que nous n'avons pas

cl les chansons de geste qui nous sont parvenues : caniilènc est le

mut, li'tjérement méprisant, dont ils désignent toute poésie qui

n'est pas savante et latine. U va sans dire qu'on ne nie pas l'exis-

tence de chants lyriques : épopée et lyrisme répondent à deux
liosoins de l'àme humaine : mais l'épopée vient des narrations

épiques. Que les poèmes primitifs lurent plus courts, cela va saas

dire aussi : mais ils se sont développés par < inlussusception » si

je puis dire, comme des organismes, et non par " juxtaposiiion ».

(Uiaijue état de la matière épi(|ue est le résultat d'un intime

renouvellement, dune refonte intégrale. Ce qui s'est passé depuis

(jdun eut commencé à rédiger les chansons de geste nous garantit

ce qui arriva quand elles n'étaient |)as écritesy Uu vi"-' au x® siècle,

comme du xi'' au xiv^, le procédé conslam^nent mis en usage

a été l'L'xtension par remaniement total; c'est par étirement, non
par suture, que peu à j)eu ce qui pouvait avoir queli|ues centaines

de vers au ix"-' siècle, s'est trouvé être, quatre siècles plus tard,

un poème de dix mille ou vingt mille vers.

A la fin du x° siècle, la fécondité épique de-notre race est épuisée.

Sauf les interpolations que la flatterie cl l'intérêt peuvent intro-

duire dans la rédaction des poèmes, l.'s derniers événements dont

le souvenir y soit élahoré en lécils légendaires sont de celte

époque. Alors vécut le comte de .Montreuil-sur-Mer dont on recon-

iiail la persoimalité fondue dans l'unilé nominale de Guillaume
d'Orange. La bataille où mourut lîaoïd de Cambrai est de 913. Dès
lors la période de création s[)ontanée est close.

La matière aussi a reçu sa forme : elle est distribuée déjà en
amjjles compositions, en récils détaillés. Bertolai, le premier
auteur du poème de Raoul de Cambrai (s'il n'est pas supposé par

un trouvère plus récent pour donner de l'autorité à ses inventions),

ce Hcrtolai avait combattu à côté de son héros.

M. G. Paris a reconnu, dans un curieux fragment de chronique
latine qu'il date du x*^^ siècle ^, la traduction d'un morceau d'une

chanson du cycle de Guillaume : trois fils et un petit-fils d'Aimeri

de Narbonne y paraissent autour de l'empereur Charles. La nar-

ration lente et détaillée atteste que ce court fragment est le débris

1. n«ns sa remarquable éliule sur la l'uexia lieroico-popular castellana, liarcelone,

lS7i (p. i53-i()2).

2. ("e.-l le friii/iiii'iit de la Haye, publié par Pertz qui n'en avait pas reconnu le

caracu'rre, rôoililé cl expliqué par G. Paris (Hisl. poél de Charlenuif/ne, p. W et 406).

— Mais ce fragment est en réalité du xt* sirr.le, et lo iioome qu'il traduit n'est peut
être pas aulcricur au Roland d'Uxfurd ou à la Chanson de GuiUaume (//* éd.).
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d'un vaste poème. Ainsi les chansons de geste ' étaient déjà telles

à peu pfi's qu'elles nous apparaîtront un siècle et demi plus tard

dans les rédactions conservées.

Mais, sauf le fragment de la [Ia)'e, dont la valeur littéraire est

nulle, rien ne nous représente la période primitive d'invention

spontanée, et nous n'atteignons pas directement la forme prcniii'ic

et vraiment populaire de notre épopée française. Nous n'avons

rien que des remaniements : la Clianson de Bolnud même en est an

moins au second état. Nous sommes donc l'cduils à ressaisir, par

une divination délicate, l'àme et les membres épars de l'épopée

perdue au milieu de toutes les inventions dont la fantaisie ron\a-

nesque de l'âge suivant l'a surchargée et dénaturée. C'est là

même le grand problème qui donne de l'intérêt à l'immense

fatras qu'on appelle à tort l'épopée française.

Cependant il y a quelques poèmes où apparaissent plus distinc-

tement les linéaments de l'antique épopée, où la matière primi-

tive, dans une forme qui n'est pas primitive, n'est pas trop mêlée
d'éléments hétérogènes et adventices. Plus ils sont anciens, moins
la forme naturellement déguise ou trahit la matière. El l'on

s'explique maintenant pourquoi le plus ancien est aussi le plus

beau. La Chanson de Roland est le chef-d'œuvre de notre poésie

narrative, parce qu'elle est, dans sa forme existante, le poème le

plus voisin des temps épiques. Elle a été fixée par l'écriture quand
la société avait encore une àme adaptée à l'esprit originel de

l'épopée : elle n'avait plus de force active pour en créer, mais elle

gardait sa sensibilité intacte pour en jouir.

[Voilà ce que l'on enseignait hier sans hésitation^. Voilà la synthèse

qui se formait comme d'elle-même des travaux des érudits. L'édi-

fice paraissait solide. .M. Bédier en a fait apparaître la fragilité. Sa
démonstration n'est pas achevée; il n'en a pas tiré tontes les consé-

quences; mais déjà il est certain que la synthèse d'hier est à bas.

Une revision et une réorganisation totales de nos idées sur l'épopée

française sont nécessaires. M. Bédier et d'autres médiévistes y
procéderont sans doute dans les années qui vont venir. Ils nous
diront quel lien il faut concevoir, s'il faut concevoir un lien, entre

le génie épique des Francs et l'épopée du xiie siècle, entre cette

épopée et les chants historiques de l'époque mérovingienne. Ils

1. Geste (du latin gesta, pluriel neulre qui devint nn substantif féminin'^ prit le

sens à'Histoire : une Clinnsnn de Geste est Aanc. proprement une chanson qui .1

pour sujet des faits historiques (ou donnés pour tels). On dit plus tard, mais rarement
en français propre, une (/este tout court pour un poème épique On appela aussi

(jeste un certain groupe de traditions épiques, à peu près ce que nous nommons un
cycle. (G. Paris, op. cit.. p 38.)

2 Tout ce qui, dans ce chapitre, est placé entre crochets (ici, jusqu'au milieu d*;

la p. 28), a été ajouté dans la H« édition.
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nous (liront ce que l'épopée du xii^ siècle a recueilli de thèmes, de

contes, (le clichés, de procédés d'une tradition lointaine, si elle en

a recuedli. d'où elle a pris sa l'orme, si elle l'a reçue d'une poésie

nariative antérieure, ou si elle l'a créée. Aussi, hien des questions

doivent être réservées et tenues provisoirement en suspens. Voici

les résultats principaux qui dès aujourd'hui se dégagent des

recherches de M. Bédier. •

D'abord une partie de critique négative, très forte. On n'a

aucune raison de croire à l'existence de cette épopée prirnitive,

spontanée, populaire, admirable, dont rien n'aurait subsisté. La
conliimité d'invention légendaire qui, des teni[)s mérovingiens et

carolingiens, aurait transmis aux jon;.'leurs du \r' et du xii' siècle

la matière des chansons de geste, est une hypothèse arbitraire ;

aucun document ne l'affirme sérieusement. Les éléments histo-

riques qu'on retrouve dans ces poèmes sont en réalité très peu de

chose : on en a grossi la masse par une méthode arbitraire et

puérile. .M. Bédier s'égaye des seize Guillaume, y compris le comte

de Monlrouil-sur-Mer, qu on veut reconnaître fondus dans le type

épique de Guillaume d'Orange. << 11 n'y a nulle preuve que

Vivien, Aymeri, Lrnaut de Beaulande et les autres aient été à l'origine

des personnages réels, les héros de petites gestes indépendantes

qui auraient été peu à peu attirées et absorbées dans l'orbite du
cycle de Guillaume d'Orange... Outre les personnages de Charle-

magne et de son fils Louis, il n'y a dans le cycle, d'autres person-

nages historiques que Guillaume, comte de Toulouse et moine à

Gellone, et Guibourc sa femme '. »

Hertolai, auquel je ne croyais pas trop malgré les érudits, n'a

jamais écrit le poème de la mort de Raoul de Cambrai dont,

n'existant pas, il n'a pas été le témoin.

Il faut renoncer à la manie d'identifier tous les héros des chan-

sons de geste avec leurs homonymes historiques, et de retrouver

à tout prix tous les faits poétiques dans l'hisloire, en invoquant

la déformation légendaire pour écarter toutes les difficultés.

Mais .M. Bédier ne s'en tient pas à la critique négative. 11 recons-

truit.

Les chansons de geste que nous avons sont né^ tardivement, au

w". au xw siècle, autour des abbaye? et des églises. Hes jongleurs les

onl"ctlanTêcs"aTa foule qui aîriuait aux foires èTvisitait les reliques.

Autour des sanctuaires fréquentés, le long des routes de pèlerins,

l'épopée germe et s'épanouit. D'où les jongleurs en tirent-ils la

matière? Non pas d'une tradition populaire dont rien ne prouve

l'exisiencc, mais des chroniques latines, des vies de saints latines,

I. Uiidier, I, 330 et 33i.
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et surtout, des récits des moines et des clercs qui leur en trans-

mettent la substance. Ils reçoivent ainsi pèle mêle des laits histo-

riques et des mensonges que Terreur ou le calcul des clercs et des
moines ont brodés sur l'histoire pour e.xpliquer un nom^ une ins-

cription, une tombe, pour illustrer une abbaye, pour etayer les

prétentions d'une église, pour achalander des reliques. Sur ces

données le jongleur travaille dans des conditions très analogues à
celles du romancier moderne, il les féconde par son invention, selon

son génie ou sa mémoire.

I/abbaye de Saint-Guillaume du Désert fournit le noyau de la

légende de Guillaume d'Orange : les principaux épisodes sont en
relation avec les principales étapes de la via Tolosana qui condui-
sait les pèlerins, de Paris, par Brioude, Le Puy, Nimes, Arles et

les Aliscans, Saint-Gilles, Narbonne, Martres-Tolosane, vers Saint-

Jacques de Composlelle.

La légende de Raoul de Cambrai se forme autour de Saint-Geri

de Cambrai et de quelques abbayes du Nord; celle de Girard de
Roussillon, en Bourgogne, autour des abbayes de Vézelay et de
Pothières. La légende d'Ogier de Danemark est née d'un tombeau
de l'abbaye de Saint-Faron près de Meaux et s'est enrichie de récits

ramassés en Italie sur la route du pèlerinage de Rome.
La Chanson cVAquin n'est qu'une fiction sortie du conllit de

l'archevêché de Dol avec l'archevêché de Tours : les clercs de Dol

ont inventé une expédition de Charlemagne comme d'autres fabri-

quaient des chants ou des reliques.

On sait depuis longtemps que le Pèlerinage de Charlemagne
avait sa raison d'être dans l'abbaye et la foire de Saint-Denis : ce

fait prend maintenant toute sa signification.

Ainsi, au lieu d'imaginer les événements historiques se déposant
immédiatement dans l'imagination populaire pour y vivre et s'y

transformer épiquement jusqu'à ce que les jongleurs s'emparent
de cette belle matière et la gâtent, nous nous représenterons le

peuple ignorant tout de ce passé qui n'est merveilleux pour lui

que parce qu'il l'ignore, les clercs qui seuls savent quelque chose
et content plus qu'ils ne savent, les jongleurs ramassant, étoffant,

embellissant de leur mieux les récits des clercs pour amuser la

foule et la rendre libérale. L'épopée française naît du concours de
ces trois éléments, les clercs, les jongleurs et la foule : elle naît

partout oîi grouille une foule curieuse, crédule, avide d'émotions,
et qui demande qu'on lui conte de beaux contes sur les empereurs
et les barons dont elle voit les images ou les sépultures, et dont
quelque monument, quelque localité conserve les noms7

C'est donc sous la troisième race, dans les xi^ et xii« siècles qu'il

faut maintenant placer le bel âge, l'âge d'invention énergique et
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fraicho de l'êpopce française. Épique ne signifiera plus primitif et

spontané : nous appelh.Tons ainsi ce qui sera beau, grand et simple,

el i'r»nancsquc, lo curieu.x, l'extravagant, le compliqué , l'outré.

Certainement l'épique sera en général plus ancien que le roma-

nesque, mais pas beaucoup plus ancien, et pas du tout plus popu-

laire.

Il demeure vrai que nous ne connaissons guère que des rema-
niements, mais des siècles ne les séparent plus de l'élaboration

di's légendes qu'ils développent : les premières rédactions ne sont

plus d'un autre âge, elles ont été fabriquées dans le même monde,
par les mêmes espèces d'hommes, que les remaniements.

M. Bédier pense et nous donne des raisons de penser que les

premières rédactions, plus frustes, plus grossières, ont plusieurs

fois été perfectionnées dans les remaniements. Il nous fait remar-

quer de l'intelligence, .du talent, un sens juste de la vérité

bumaine cl do la beauté palbélique, dans certaines inventions des

remaiiieurs. Si les remaniements tardifs ont gâté la matière des chan-

sons de geste, les premiers remaniements l'ont souvent embellie.

Regardons donc maintenant les chefs-d'œuvre de notre poésie

narrative médiévale en eux-mêmes, pour eux-mêmes, sans souci

d"v distinguer l'épopée naturelle du peuple de l'invention artifi-

cielle des remanicurs.j

2. PRINCIPALES ŒUVRES ÉPIQUES.

Le Pèlerinaqr de Charlemagne à Jérusalem^ la Chansoii de Guil-

laume récemment découverte, dont la chevalerie Vivien et

Aliscans sont le développement, el la Chanson de Roland, voilà les

phis anciennes chansons qui nous soient parvenues. La plus belle

est la C/irtMson de Roland.

<!elle que nous avons n'est pas celle, certainement, que, à la

bataille d'IIastings, Taillefer n qui moult 'bien chantait », chanta

devant le duc Guillaume et devant l'armée normande en allant

contre les Saxons. Elle date de la fin du xr siècle. Mais, telle

qu'elle se présente à nous dans le texte d'Oxford, c'est vraiment
une belle chose '. Une grande conception poétique s'est développée

1. Aiileiir inronnn Manti<;rril d'Oxford (BodlT'icnne, 1624, ms. Diply 2^) écril h la

fin Hu XII* sipole. donc poslcrienr d'imsiècln h peu prps à la rédaction. Éditions ..la

Chan-Hon de Roland, ou de lioncevaiix. du xii" siècle, pultli^e pour tu première fois

en français, d'après le ms. dç la llihl. d'O.Tford. par Fr. Michel, Paris, 1S.'17, iu-8;

Th Millier. .1" édit.. GœltinRpn, 1S78; Stenpel, éd. paléoprraphique, Heilbronn. 1878;

L. Gantier, 20 éditions, chez Marne, depuis !S7?: Clédal, Oarnier, 1S70. Traductions
Gaïuier, 1S72 et suiv.; D'Avril, 1867; Petit de Julleville, 1878. — A consulter : Monin,
/lissert. sur le roman de Iioncevau.T, Impr. royale, 1832 (c'est M. Monin qui véril-î-

blcnient découvre le poème) ; Littré, Hist. de la langue françaite, 1. 1, p.3&4 et suit, j
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autour du mince noyau Piislorique, autour de ce combat d'arrière-

garde où périrent trois hommes de marque seulement, liol,and.,

Anselme et Eggihard, le 15 août 778. Nous sommes loin de l'his-

toire, avec ces Sarrasins qui ont pris la place des Basques monta-

gnards, et ces Sarrasins païens, idolâtres, du reste vaillants et

accomphs < barons », s'ils étaient chrétiens : avec ce Charle-

magne à la barbe blanche, âgé de deux cents ans, majestueu.v

symbole de la royauté chrétienne : avec ces douze pairs qui com-

battent et périssent au.v cotés de Roland : avec ce traître Gane-

lon, dont la trahison, plus inutile encore qu'inexpliquée, n'est

sans doute qu'une naive satisfaction que se donne le sentiment

national, incapable de concevoir le (U'sastre sans un traître au

moins qui soil présent : avec ce Turpin, authentique archevêque

de Reims, transporté dans ces récits de guerre par on ne sait_quelle

inlluence cléricale et transfiguré en un type légendaire du prélat

guerrier i.

Mais si nous regardons la France du xi* siècle, tout est vrai,

les armes, les costumes, lés mœurs, les sentiments. Ces hommes
sont barbares, violents, brutaux, sans délicatesse, de pauvres et

étroits cerveaux peu garnis d'idées : où est la souplesse merveil-

leuse, la richesse épanouie de l'àme grecque, même aux rudes

temps des guerres homériques?

Pourtant, dans sa grossièreté, notreXr&.P.ce fêodale et chrétienne

a un principe de grandeur morale que la Grèce artiste et mytho-

logue n'a pas connu. Une haute idée de rhonneiy:_cojnmande le

sacrilice désintéressé delà viéTpoùr le service de l'Empereur, pourlè

service de Dieu : deux sentiments qui cbmjprimenn'ègoïsme, la foi

au suzerain féodal, la foi au maitre du ciel, sont les ressorts des

actions. A l'accent dont Turpin exhorte, bénit et absout les sol-

dats martyrs qui meurent avec Roland, on sent que les temps
sont proches où TOccidenl lancera ses b; rons contre les infidèles

gardiens des lieux saints. Nul esprit d'aventures, nulle folie de

l'honneur, nul calcul de l'intérêt, ne dégradent encore la brute

grandeur des âmes : nulle galanterie non plus, ni fadeur ou
grossièreté d'amour. La femme est absente de l'œuvre, sauf en un
coin, une iiancée à peine entrevue, qui pleure et qui meurt. Enfin

307 et suiv.; G. Paris, Sur la date et la patrie de la Chanson de Roland, Romania, XI,

•'iO0-9 (cf. ibid., XI, 465-518) ; La Chanson de Roland et In Nationalité française.

Poésie fr. au Moyen âge, p 86-118; Bri)nii1iore, Etudes critiques sur l'Hisl de la

litt. fr ,
!« série; Pioup.herie, Revue des lunf/ue^ romanes, 1880. 3" série, 111, p. 1-37,

et IV, p. 909-247. Cf. les bibliographies de Gautier et de Nyrop.
1. M. Bédier essaiera de démontrer dans son troisième volume que la légende de

Holand s'est développée sur la route de Blaye et Bordeau.'c à Honoevaux et Saïut-

Jacques de Compostclle {H" éd.).
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le héros, blâmé «lana son orgueil, est grand dans la défaite et

dans la mort : haute intuition d'avoir exalté le vaincu, et doublé

la puissance de l'admiraliun de toute la tendresse de la pitié ! Car

celte € triomphante défaite », c'est bien tout le poème, et je ne

puis f]uo me ranger à l'avis de ceux qui pensent que la revanche

de Cliarlemagne sur l'émir Baligant et sur Marsile est une mes-

quine addition destinée à satisfaire la vanité nationale aux dépens

de la poésie.

La forme est sèche et rude, la langue raide et pauvre. Le trouvère

qui a mis la légende en forme nest pas un Dante ou un Virgile. Ce

n'est pas un habile artiste : il ne saitce que c'est que j)lasticité du

style, rythme expressif des vers. Il ne compose pas subtilement :

il suit sim[»lement l'ordre naturel des faits quil raconte, il n'a pas

la sensibilité délicate et diverse de l'aède homérique, ni cette

expansion d'une jeune imagination et d'une fraiciie sympathie qui

se répandent sur toutes choses. Il ne regarde pas la nature : de ce

merveilleux décor pyrénéen, qu'il n'a peut-être pas vu du reste,

quelles vagues et maigres phrases tire-t-il pour encadrer la mort

de Roland! Notre Français, bien français et comme tel classique

d'instinct, ne s'intéi-esse qu'à l'homme.

Il n'est pas curieux de psychologie assurément, et ne fait pas

d'anatomie du cœur humain.

Roland est preux, mais Olivier est sage.

Voilà qui lui suffit pour définir ses caractères. Mais s'il ne fouille

pas, il dessine : son trait est sec, mince, mais juste. Ses person-

nages ne sont pas analysés, ils sont, ce qui vaut mieux. Us se mou-

vent, ils ont l'intérieure mobilité des vivants. Je ne sais trop pour-

quoi Ganclon trahit; par orgueil, je suppose : mais je lui sais gré

de devenir Iraitre, et de ne pas l'être par destination première,

par emploi, comme tant de traîtres des chansons de geste,

ancêtres de ceux des mélodrames, lloland, aussi, n'est pas à la

lin du poème ce qu'il était au début : l'orgueilleux et colérique

baron s'apaise aux approches de la mort; il se dépouille insensi-

blement de sa basse humanité, et, par une ascension merveilleuse

et vraisemblable, il atteint au sommet de l'héro'isme chrétien : son

agonie est d'un saint.

[Le poète est rude ; mais c'est un poète. L'art est fruste ; mais il y
a un art dans cette fruste et puissante beauté. Ce jongleur a

réalisp ce qu'il pouvait concevoir : il est grand par là. Il procède

par grands partis pris et larges eiïets] '. Nulle intention littéraire,

1. M. Bédicr m'a fait revenir du préjuge «le l'inconscience et de l'ininlelliKence des

iinleurs des chansons de Kesle. l'ourqnoi supposer; en effet, qu'ils n'ont pas

vuiilii ou compris ce qu'ils ont fait? (//' éd.).
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nul souci de l'effet ne gâtent l'absolue simplicité du récit. Le style,

tel quel, purement déclaratif, ne s'interpose pas entre l'action et

les vers : nulle invention verbale, nulle subjectivité personnelle

n'adhère aux faits. Détachés à l'instant des mots qui nous les

apportent, leur image réelle subsiste seule en nous : ils s'ordon-

nent d'eux-mêmes en une vision étrangement nette et objective :

on ne lit pas, on voit. Et nulle âme que l'àme même des faits ne

Tiôus parle et ne nous émeut. Us surgissent l'un après l'autre,

évoqués par l'expression simple et directe, depuis la préparation

de la trahison, à travers la symétrie un peu gauche delà bataille,

jusqu'à la riche, ample et lente narration de la mort du héros; les

adieux de Roland et d'Olivier, la dernière bénédiction de Turpin,

Roland essayant de briser son épée, battant sa coulpe, tendant

son gant à Dieu son Seigneur, et rendant enfin son àme aux mains
de saint Gabriel : toute cette partie est d'un pathétique naturel,

élevé, sobre, vraiment puissant. Je ne fais pas de comparaison .

cela est simplement beau. Il n'est pas jusqu'à la forme que le

mouvement et la grandeur du récit n'emportent et n'élèvent. Et

surtout le rythme grossier est expressif : ce n'est pas le déroule-

ment magnifiquement égal de l'alexandrin homérique : distribuée

à travers ces couplets qui la laissent tomber et la reprennent,

rétrogradant et redoublant sans cesse pour se continuer et se

compléter, la narration s'avance inégalement et, de laisse en laisse,

d'arrêt en arrêt, monte comme par étages; et cette discontinuité

même devait, semble-t-il, communiquer une dramatique intensité

à la déclamation du jongleur.

La Chanson de Roland exalte les deux plus purs sentiments qui
fussent dans les cœurs, en leur proposant les plus hauts objets où ils

pouvaient s'adresser : Charlemagne à servir, l'infidèle à combattrc.-

Et dans cette exaltation arrive à se dégager spontanément comme
une âme nationale, un profond et encore inconscient patriotisme,

qui devance la réalité même d'une patrie. Par là ce poème e^t

unique parmi nos chansons de gesle : rien n'y ressemble et rien

n'en approche.

Raoul de Cambrai * nous ramène à la vulgaire humanité, nou.i

jette en pleine vie féodale. Ils ont vécu, ce Raoul qui, se faisant

adjuger par le roi Louis l'héritage de Herbert de Vermandois, envahit

le pays qu'il veut posséder, saccage et brûle, un vendredi saini.,

la ville d'Origny, avec son monastère et ses nonnes, qu'il promet-

1. Édition : P. Meyer et Longnon, Société des anciens textes français, 1892, in-8. —
Le poème est un remaniement du xii* siècle (vers 1180), dont la dernière partie est

de date plus récente que le reste, sauf les dernières pages (mort de Bernier et dispa»

ritioa de Géri). (//• éd.)
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tait tout à l'heure d'épargner, qui, tout écliaulTé de celle atroce

exécution, tout joyeux cl de grand appétit, n'ose inan^jer de la

viande, quand son sénéchal en se signant lui rcuiénioie rpi' c il

est carême »; ce Hernier, écuyer de Haoul, lils d'un des (piaire lils

de IJeri)ert, qui, fidèle à la loi féodale, suit son inailrc contic son

frère et ses oncles, voit sa mère brûlée sous ses yeux dans le

monastère où elle s'est retirée, et rendnce seulement son hommage
quand Raoul, éehaulTé par le vin, l'a à demi assommé pour avoir

trop haut regretté l'incendie de son jiays et la mort de sa mère.

Ils ont vécu, mais eu dépit de quelques noms attachés à certains

lieux, et auxquels s'associent quelques faits décharnés, ne les

cherchons pas dans l'histoire : ils ont vécu en cent lieux, sous

cent noms; ce sont des types; ils symbolisent des aspects de la vie

féodale. Et jamais la force de ITîonneur et du serment n*a plus

fortement apparu qu'en ce lîernier: quand, sa mère morte, blessé

lui-même, lia renoncé l'hommage, si, dans le premier moment (Je

colère, il refuse la réparation que Raoul offre une fois revenu à iHi,

jamais cependant il n'aura le cœur en paix : il combattra Raoul

de tout son courage, il le tuera, mais toujours l'idée de son

serment violé le tourmentera : loujoiirs il rappellera ses griefs, sa

mère « arse"'>, sa léte cassée; il maintiendra « son droit », mais il

sera in(iuiet. A peine vaintjueur, il songera à aller servir au

« Temple » à Saint-Jean d'Acre; cl le médiocre continuateur du

vieux poème a dégagé l'idée mèie du sujet, quand il montre

Dernier usant sa vie sur les chemins, en pèlerinages lointains,

pour expier, jusqu'au jour où le roux Geri, oncle de Raoul, lui

casse la tète d'un coup de son lourd étrier sur le lieu même où

jadis il a tué son seigneur.

A travers la diffusion banale et molle ilu style, qui du moins ne

tirô pas l'œil et se laisse oublier, une réelle puissance poétique

transparaît, le poète a l'instinct du développement épique, au

meilleur sens du mot : il sait faire lendre à une situation ce qu'elle

contenait d'émotion et d'intérêt. Je n'en veux pour preuve que le

morceau si souvent cité et avec raison, de la mort de Rao '
: cet

Ernaulde Douai qui fuit devant Raoul, la main coupée, demandant

grâce à son impitoyable ennemi, secours à tous les amis qu'il

rencontre, reprenant haleine chaque fois qu'un baron de son parti

arrête Raoul, piquant son cheval avec désespoir dès qu'il voit son

défenseur abattu, celte poursuite sans cesse interrompue et reprise,

acharnée, haletante, ]iuis lîernier enfin s'interposant, le combat de

Dernier contre Raoul, et la mort de Raoul, combat et mort décom-

posés en chacun de leurs moments avec une vigoureuse précision,

la tristesse du vainqueur, et la rage féroce d'Ernaut qui, se

voyant sauvé, se venge de ses terreurs récentes sur son ennemi
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abatti], voilà, à conp sur, une scène neuve, rare, émouvante.
Batailles générales ou combats singuliers ne portent guère bonheur
à nos trouvères, même dans le Holand : ils ont peine à sortir

d'une monotone banalité, parce que peut-cire la réalité était

monotone et banale. Mais ici tout est original.

Hqoul di: Cambrai est un épisode des luttes féodales : la geste

des Lorrains ' est un monde. Ces trois poèmes de Gurin, Girbcrtol

Ans('is, qui sont, le premier surtout, la partie ancienne, épique, et

comme le cœur de la geste, ont le caractère de réalité le plus

saisissant, bien qu'on n'ait pu encore leur trouver aucun fonde-

ment dans l'histoire. Ce ne sont que rixeîret meurtres, chevauchées,
combats, sièges, massacres, pillages, fausse paix et traîtresses

attaques : toute la France, des Landes jusqu'en Lorraine et de

Lyon à Cambrai, est remuée, divisée, dévastée par la rivalité qui

anime les familles de llardré le Bordelais et Hervis le Lorrain. De
génération en génération, comme de province en province, la

haine et la guerre s'étendront, faisant ruisseler le sang, jetant

cadavre sur cadavre : depuis le vieil Hardré, depuis Bègue etGarin,

fils de Hervis, jusqu'aux petits-enfants de Hervis et de Hardré,

qu'une paix plâtrée fait naître d'un funeste mariage en mêlant le

sang des deux familles, et qui périront sous les coups les uns de

leur oncle maternel et les autres de leur propre père. «,

Toutes ces horreurs sont racontées, dans Garin surtout, d'un style

étrangement bref et sec, où pourtant le trait caractéristique est

appuyé de façon à prendre une intense énergie d'expression :

ainsi le monotone refrain des villes détruites ou incendiées par

Bègue dans sa course en Bourgogne, finit par évoquer, avec une

netteté singulière, je ne sais quelle image simplifiée et comme le

symbole horrible de la guerre, de la guerre absolue, d'une con-

trée imprécise où tout est ruine ou flammes. Les discours sont

courts, durs, d'un relief parfois bien vigoureux dans leur séche-

resse enflammée ou brutale.

Les mœurs sont féroces; non pas de cette férocité de décadence,

par laquelle les héros deviendront des ogres et des fous furieux;

mais d'une saine et flère férocité, qui reste humaine, et se mêle
encore de loyauté et de bonté naturelles. Garin, et son frère Bègue,

surtout, sont les caractères sympathiques du poème, mais Froment

1. Jehan de Flajy, rédacteur de Garin If' Loliernin, xii« siècle, r- Édition : le

Roman de Garin le Loheratn, publié pour la première fois, par P. Paris, 2 vol. Paris,

1833-36; 3" vol., 1846. — A consulter (sur la gesle des Lorrains) : Histoire littéraire

de la France t. XXII, p. 5S7-6S1, par P. Paris. F. hoi, FÉlément historique de Garin

de Loherain, dans les Études d'histoire du Moyen âr/e dédiées à G. Monod, Paris, 1896,

in-8. Je négliee ci-dessus d'indiquer les poèmes toiit romanesques qui ne sont que

le développement cyclique de la geste.
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n'est pas odieux : orgueilleux, emporté, ambitieux, rusé au besoin,

il n'est pas insensé ni scélérat, il a le respect du lien féodal et de

la foi jurée; il est entraîné |)lutôt qu'il ne se jelte de gaieté de

cœur dans l'inexpiable guerre : souvent il voudrait faire la paix;

il la voudrait maintenir; il blùme les trahisons des siens, et les

défend parce qu'il est leur chef; il ne se réjouit pas de la mort de

Bègue son ennemi. Bègue, de son côté, n'est pas une idéale figure;

loyal, ayant la justice dans le C(Eur, prêt à vivre en paix, dès (jue

lui-même ou un des siens est attaqué, le voilà fou de combats,

forcené, téméraire, féroce, et je ne sais si, dans cette sanglante

geste ni dans aucune autre, acte plus cruel se rencontre que celui

de ce bon et brave baron : quaml il a vaincu en duel Isoré, irrité

qu'il est de je ne sais quelle outrageante raillerie d'un Bordelais,

il arrache le cœur du vaincu et en fouette le visage de l'insulteur.

Le traître même n'est pas le traître légendaire et consacré que

l'on connaît, monotone et raide réplique de Ganelon : ce félon

Bernard de Naisil, dévoué à sa façon à sa race ou plutôt à la haine

de sa race, toujours occupé à réveiller ou attiser la discorde, à

rompre les accords ou à les prévenir, à machiner des ruses, des

perfidies, des parjures, pour lancer ou retenir ses parents dans les

affaires où ils perdront leurs fiefs, leur sang et leur vie ; souple du
reste lui-même et se tirant alertement de tous les mauvais pas

où il se voit engagé, c'est lui qui donne le plus de fil à retordre à

Bègue et à Garin. Ce n'est pas un traître d'occasion, par empor-
tement ou orgueil blessé, comme Ganelon : la ruse est son carac-

tère naturel; avec lui nous atteignons le temps où le mensonge
3t l'intrigue, c'est-à-dire l'intelligence, entrent en lutte contre la

franche brutalité et la force physique, puis vont prendre insen-

siblement le dessus sur elles, et du même coup sur l'honneur et

sur la loyauté.

La femme lient dans le poème la place qu'elle j)eut tenir : la

beauté de Blancheflcur, que Garin, Fromont et le roi veulent

épouser, compte moins (|ue son héritage, ou n'inspire que des

désirs brutaux. Cependant l'amour apparaît : un amour simple,

intime, domestique, l'amour de Bègue et de sa femme, tendresse

mêlée de protection chez l'un, de tremblement et d'admiration

chez l'autre. Il s'explique à travers des scènes familières qui sont

en vérité curieuses et captivantes : est-ce roman? est-ce épopée?

Je ne sais trop : mais la vie domestique n'est-elle pas épique

'dans VOdyaaée'! et tout ici est simple et vrai, sans cesser d'être

grand. L'embuscade dressée aux nouveaux mariés, le combat
dans la lande tandis qu'il y a fête au château, Bègue laissé pour

mort, sa jeune femme couchée sur son corps et se lamentant, la

triste arrivée du cortège où le maître est porté sur une civière,
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le conseil des médecins, dont le plus vieux commande d'abord

qu'on éloigne la jeune femme qui troublerait le malade : ce sont

des scènes qui ont vie et mouvement.
Mais la mort de Bègue est un récit d'un grand effet dans sa

couleur grise, avec celte accumulation rapide de petits détails

pressés d'une si exacte et précise notation :1a vie paisible de Bègue

dans son château de Belin, entre sa femme et ses enfants, l'ennui

qui prend à la fin ce grand batailleur, sourde inquiétude, désir de

voir son frère Garin, qu'il n'a pas vu depuis longtemps, et son

neveu Girbert, ([u'il n'a jamais vu, désir aussi de chasser un fort

sanglier, fameux dans la contrée du Nord; la tristesse et la sou-

mission douce de la femme; le départ, le voyage, la chasse si ree^/e

avec toutes ses circonstances, l'aboi des chiens, le son des cors, la

fuite de la bète, l'éparpillement des chasseurs, qui renoncent;

Bègue seul âpre à la poursuite, dévorant les lieues, traversant

plaines et forêts et marais, prenant ses chiens par moments sur ses

bras pour les reposer, jusqu'à ce qu'il se trouve seul, à côté de la

bète morte, ses chiens éventrès, en une forêt inconnue, sous la pluie

froide de la nuit tombante : il s'abrite sous un tremble, allume un
grand feu, prend son cor et en sonne trois fois, pour appeler les

siens. C'est là que les forestiers de Fromont le tuent, six contre

un; encore ne viendraient-ils pas à bout du grand baron, debout,

adossé à son arbre, sans un archer qui de loin lâchement le frappe :

et le corps dépouillé reste là, les^ 'trois chiens hurlant auprès de

lui dans la nuit. H n'y a pas de scène de roman moderne qui ait

une vérité plus simple et plus forte. Le poète qui a fait cela,n 'était

pas un coloriste, mais jamais dessin ne donna plus l'illusion delà

vie par la siire netteté des lignes.

On pourrait poursuivre l'énumération, et retrouver d'autres

inspirations épiques de belle venue dans la diversité inégale et

confuse des inventions dont sont composées et gonflées nos chan-

sons de geste. Aimeri promettant Narbonne à Charlemagne ', le

duel d'Olivier et de Roland, sont deux épisodes que Victor

Hugo a rendus populaires. Il faut seulement noter que le grand
poète, en jetant sur ces vieilles légendes l'artistique perfection

de sa forme, les a, si je puis dire, <( sublimées » aux dépens du
simple bon sens. Le duel surtout de Roland et d'Olivier est loin

d'avoir dans Girard de Viane l'étrangeté fantastique que la i^g'cnrfe

1. Aimeri de Narbonne, éd. Demaison (Soc. des Ane. textes), 1887, 2 vol. in-8.

—

Les Narbonnais, éd. Suchier (Ane. textes), 1898. — Le Couronnement de Louis,

éd. Langlois (.\nc. textes), 1888. — Aliscans, éd. Guessard (Ane. textes), 1870. —
La Chanson de Guillaume, 1903. — Le moniage Guillaume, éd. W. Cloelta (Ane.

te.iles'i, 1908. — Les beautés de cette gi s e ressortent bien dans l'analyse d'un goût

si sur qu'a donnée M. Bédier aux eh. Il el 111 de son premier volume (.//" éd ).
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lies si^'cles lui a pn-têc. l.e couronnement de I.ouis le Débonnaire,
cl la noble tristesse do (".barlcs devant la pucrililé làcbe de son héri-

tier, le début du poème iVAIiscansei la fière obstination de (iuibourc

qui, refusant de reconnaître son mari dans un fuyard, tienlla porte

d'Orange fermée et laisse (ïuillaume au pied des murs, exposé à

tous les coups des Sarrasins, d'autres morceaux encore, méritent
d'oirc loués el lus. Mais, en somm'\ on ne retrouve nulle pari, à

mon sens, un ensemble pareil à celui que présente chacune des

trois chansons dont j'ai parlé: on a [diitôt des fragments à recueil-

lir, que des u'uvres à cU'dier.

3. HFMAMKMFNTS l>i: l.A .MATIERE ÉPIQUE.

Les chansons de geste ont pu animer parfois les guerriers au

combat, comme à llastings. ou dans certaines guerres locales que
conte une chronique bourguignonne. Mais, en général, l'épopée a

dû élre l'amusement des loisirs et l'ornement des fêtes : en temps
de paix, aux noces, aux festins, après boire, c'est alors, pour
s'amuser, qu'on appelle le « jongleur » : il chante les poèmes qu'il

a achetés au « trouvère » ou appris de quelque façon que ce

soit, ceux qu'il a composés, développés, altérés, embellis ou gâtés,

il surgit partout où la foule assemblée lui promet audience et

recette, aux foires, aux pèlerinages, autour des sanctuaires aux
saisons où les fidèles les visitent, dans les hôtelleries où s'arrêtent

les pèlerins.

Il colporte aussi son répertoire de château en château, plus lard

aussi, et de plus en plus, de ville en ville el de village en village .

il se fait entendre dans 1? grande salle féodale, aux barons assem-

bles, ou sur la place publique, aux bourgeois, aux vilains. Il

espère, souvent il obtient de beaux cadeaux, argent, chevaux,

fourrures, bijoux : et c'est lui, avec le trouvère, qui a décidé et

fait croire que la vertu dislinctive du chevaliei- était la libéralité.

Mais pour que le métier soil productif, il faut plaire à l'auditoire

son goût fera la loi. Or cet auditoire est insatiable : d'intelligence

fruste et étroite, d'imagination forte mais grossière, il veut sans

cesse du nouveau. Et le nouveau, c'est la nouveauté extérieure,

c'est la sensation nouvelle, l'apparente encore non rencontrée

ce public ne creuse pas, ne prolonge pas ses impressions par ses

pensées : il ne voit pas au delà de la forme particulière et sensible

Pour le retenir et l'assouvir, stimulés par la concurrence, les trou-

vères, quittant la simplicité épique, se jettent ilans la fantaisie .

dès la lin du .xir' siècle, ils fabriquent des romans d'aventures,

gauches contrefaçons de l'épopée qui, insensiblement, sans que
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personne y pense, deviendront de xidj&ules. parodies : et de jour en

jour la poésie liéroïque s'altère, s(i dissout et se noie davantage

dans l'immense lalras de l'invenlion banale et facile.

Cependant les poètes sont liers de leur œuvre : tandis que la

plupart des ancietis poèmes, tandis que l'œuvre maltresse même,
le Roland, sont anonymes, un certain nombre de remaniements

plus modernes sont signés. Adenet, Jean Bodel, Jendeus de Hrie,

Bertrand de Bar sur Aube ne veulent ]tas perdre le bénéfice de leur

travail; s'ils tiennent au profit, ils aiment aussi la gloire, dont la

recherche est un des symptômes caractéristiques de l'individua-

lisme. A vrai dire, on ne saurait nier que quelques-uns aient eu

du talent. Ne leur demandez pas l'intimité de l'émotion, nil'expan-

sive ardeur de la sympathie, ni la composition harmonieuse, ni le

style pittoresque : lichesse intérieure nu beauté formelle, cela lait

défaut à leurs œuvres. Ils n'ont pas fait une phrase d'artiste et

peu de vers de poète. C'est par accident que Jean Bodel trouve un

vers d'une sensibilité délicate, faisant parler une mère qui donne

son fils à l'empereur Charles j)our la guerre sa.vonne :

Il sera en pleurant de sa mère attendu •.

Ils ont surtout — et en cela ils semblent révéler l'aptitude éminente

de la race — ils ont le ^ens du diame et du roman : sans poésie,

sans style, leur art est iàjlTàns le dessin des actions et rimitation

de la remuante humanité. Il est si bien là que leurs dialogues ou

discours sont supérieurs souvent à leurs récits : la logique d'un

rôle, la nécessité d'une situation, l'instinct d'un effet les guident et

les élèvent. Dans un poème du xiii" siècle, une mère, forcée de

donner son fils pour sauver son mari, prononce une plainte d'un

accent juste et pénétrant '^.

Leur expression, telle quelle, diffuse ou sèche, plate éminem-

ment, est un chiffre qui n'a pas de beauté par lui-même. Moms
sobre, moins plein, moins sur, c'est le même style que dans le

Roland. Et, si l'on fait la différence des siècles, c'est le style de

Dumas père ou de Scribe : ^e style enfin du drainaturge ou du

romancier qui n'est que cela.

De là vient que souvent les meilleures inventions des trouvères

sont plus belles à ima^'iner qu'à relire. Rarement on a besoin et

souvent on aurait tort de retenir l'expression du poète; quiconque

1. Chanson des Sa.rons.

2. ncLitar.e dans les Enfances Vit'ien. l.. Gautier, IV, 119. Cf., ibkl., 111, 209, une

autre scèoe d'amour maternel; Renaud est reconnu par sa mère à une cicatrice qu'il

porte au front ; la scène est plus sèche, plus fruste, d'un beau sentiment encore et sans

verbiage, elle a bien l'air de remonter aux beaux temps de l'invention épique.
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voit les scènes dramatiques par lesquelles s'ouvrent (î />•«;•< ilc Yinne

ou le Charroi de ISiincs*, refaisant eu langage quelconque les dia-

logues nécessaires, peut être assure d'avoir extrait des ouvrages

originaux toute la beauté qu'ils contenaient.

Mais le talent est rare : et pour quelques heureuses trouvailles

qu'on peut porter au compte des remanieurs, passé la lin du

xii'^ siècle, la somme de leurs méfaits est prodigieuse. I>e pis esj

que tous, et les plus ineptes, ont une intrépidité que rien ne

déconcerte pour déranger et refaire l'ouvrage d'aulrui. Une fois

fixés par l'écriture, les poèmes homériques étaient sauvés . on a

pu les rajeunir discrètement, mais qui eût osé en détruire la

forme consacrée pour les amplifier à son goût? Nos chansons

de geste n'eurent pas même fortune, et parce que leur forme
insuffisamment belle n'imposait pas le respect, et parce que

public et rédacteurs n'étaient aptes à voir que la matière : il ne

leur paraissait pas importer que les mots fussent ciiangés, si les

choses subsistaient et même s'enrichissaient. Aussi n'y a-t-il i)as

de poème qui se soit maintenu à travers le moyen àg» dans une

forme fixe.

Il n'est pointde tortures que cespauvres textes n'aientsubies. Écrits

en vers «sso/m/ices, ils sont rimes en coiii^onanccs; leurs dix syllabes

sont étirées en douze, à grand renfort de chevilles, quand (vers

1200) l'alexandrin - est à la mode. On revient un moment, par un
goût archaïque, au.x décasyllabes primitifs. Au xiV siècle, on sup-

prime les laisses et couplets, pour rimer les vers deux par deux.

Cependant, de chantées avec accompagnement de rtc//c. ou violon,

les chansons d'abord furent récitées, puis lues à haute voix; et,

comme il était naturel, plus on s'éloignait du chant, plus la

versification devenait compliquée et curieuse. Puis l'instruction se

répandit, ou sut lire, ou l'on se fit lire : on eut chez soi des jiianu-

scrits. On n'avait jdus affaire des jongleurs cl de leurs séances: ni

du vers, puisqu'il n'était pas en effet un instrument eslhéti(|ue.

Le xv" siècle mit donc en prose les narrations versiliées, et le

passage fu' achevé de la forme épique du xi"^ siècle à la forme du
roman moderne.

11 se faisait parallèlement, pour le fond^ toute sorte d'étranges

manipulations. La plus apparente fut la constitution des cijcles qui

fut la grande affaire des jongleurs au xiii* et au xiv" siècle.

1. Le (lébul (lu Charroi de A'imes, loi quo nous l'avons, est une belle amplifica-

tion lilléraire; lu jirocédé applique au développemcnl de l'idée est sensiblement
analogue à celui do la fameuse scène des portraits d'flernani; c'est la traduction

grandioso. d'uno idée grande.

2. Ainsi nomnuS dit-on, du poème A'Àlexandre le Grand, par Alexandre de Bernay
et Lambert le i'uvs qui mit ce vers à la modo.
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Un cycle est l'hisloirc d'une famille épique, la suite des poèmes
qui en présentent les générations successives et les fortunes variées.

Celle organisation des cycles répond, en son principe, à un besoin

de l'esprit. Nous tendons à lier nos perceptions, nos idées : nous

ne pensons cotmaître et nous ne croyons réel ou vrai que ce donf

nous apercevons les relations. Une figure légendaire aura plus de

Consistance, plus d'être, si en elle nous apparaît le fils ou le père

d'un héros, qui nous est connu.

'Sans doulo aussi il y avait entre certains poèmes des relations

naturelles qui tendaient à les grouper autour d'un héros ou d'urj

événement principal. I.es cinc[ ou si.v chansons qui, du Couronne,

ment de Louis au Moniage Guillaume, forment la biographie poé-

tique du vainqueur des Sarrasins, sont enchaînées, selon M. Bédier,

par une logique profonde. Une veut pourtant pas faire l'hypothèft,

inacceptable d'un plan général qu'un poète unique aurait dressé

une fois pour toutes, et imposé à ses successeurs. Mais une inven-

tion en appelait une autre, et la légende se développait par une

évolution naturelle, imprévue et logique. 11 se formait ainsi des

gestes composées de plusieurs poèmes.

J'imagine que les jongleurs durent remarquer de bonne heure

qu'un auditoire qu'on avait captivé avec les exploits d'un héros,

ne demandait qu'à retrouver le même héros dans d'autres aven-

tures. De cette remarque ou de cette expérience, sortit sans doule

l'idée de grouper dans les récitations et dans les manuscrits les

poèmes qui se reliaient les uns aux autres par leur matière. Ces

cycles sont l'exagération artificielle de cette idée très simple.]

De plus, à mesure que se multipliaient les chansons, on sentait

l'utilité de mettre un ordre dans cette abondance : or quoi de

plus simple que de grouper les récits selon les rapports de parenté

qui en unissaient les acteurs? Enfin la méthode de classification

pouvait facilement tourner en méthode d'invention : trouvères et

jongleurs le comprirent bien vite. Le public voulait du nouveau :

quoi de plus simple, pour exciter son intérêt, et pour utiliser

encore une part de ses émotions antérieures, que de lui présenter

les pères oui les fils des héros qu'il aimait? Les pères surtout : car,

par une mystérieuse divination des lois de l'hérédité ou, plutôt

tout niaisement, parce que, si l'on n'est pas toujours le père, on
est forcément le fils de quelqu'un, la curiosité des auditeurs

remontait plus volontiers aux ascendants des personnages favoris.

De là ce facile bourgeonnement des légendes, ces développements

généalogiques qui vont en sens inverse de la nature • car ici les fils

engendrent les pères, et les aïeux naissent après les pères.

[Si l'on ne peut plus invoquer aujourd'hui en exemple la gesie de
Guillaume, si les seize Guillaume incorporés dans le héros au court
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OU plutôt (iH courh nez, ne sont plus qu'une vision d'crutlits, si

Vivien, Aymeri, Ernaul de Heaulande ne sont pas des héros d'épo-

pées réf^ionales rattachés artificiellement à la figure principale par
une parenté tardive, et si dés la Chanson de Guilluinc, la lamille

épique est constituée avec Ernaut, ses trois frères, son fils Aymeri
et les sept (ils d'Aynieri, du moins l'aieul. Garin de Mouglane, n'a-t-

il pris réellement vie que longtemps a[)ros sa postérité : les trois

poèmes qui lui donnent une omhrc d'existence poétique datent

de la lin du xiir' et du début du xiv*' siècle, et ne sont qu'une
banale copie des exploits et des aventures de sa race.]

La plus grande partie de la matière épique ou romanesque se

trouva répartie à la fin du moyen âge on trois cycles principaux :

\a. gente royale, consacrée ù la triade carolingienne, Pépin, Charles

et Louis; la geste de Guillaume, que remplissaient surtout les

luttes contre les Sarrasins en Languedoc et en Provence; la geste

enfin dr Doon de Mayence, on des traîtres, qui rassemble, preux ou
lâches, paijures ou généreux, tous les vassaux rebelles et les enne-
mis implacables de la royauté. Un certain nombre de poèmes résis-

tèrent à l'attraction des grands cycles et ne s'y laissèrent pas

agréger : tels sont les poèmes des Lorrains, tel le poème de liaoul

de Cambrai, et les débris de l'épopée bourguignonne conservés en

plusieurs chansons. Je ne parle pas du Cycle de la Croisade, dont

il faudra dire un mot ailleurs.

Dans le remaniement incessant de la matière poétique, le

délayage était le moindre péché de nos trouvères : ils excellaient,

comme les modernes feuilletonistes, à inventer une profusion de

détails inutiles. La mort d'Aude, qui tient une trentaine de vers

dans notre lioland, en fournit huit cents à un arrangeur du
xii*^ siècle; tant de ce chef que par la version nouvelle du supplice

de Ganelon, et autres additions industrieuses, la chanson gagne
deux mille vers en longueur, et la poésie perd à proportion. En
général, le commencement de nos poèmes vaut mieux que la fin :

c'est que le trouvère emploie d'abord autant qu'il peut le texte (ju'il

remanie par économie d'invention, et c'est pour allonger, pour

éviter la cruelle nécessité de finir son histoire, qu'il fouille dans

son sac, et met toutes ses rubriques en œuvre. Un des procédés

les plus commodes consiste à intercaler dans un poème tout ou

partie d'un autre : l'histoire de Raoul de Cambrai pénètre ainsi

dans la geste des Lorrains. Ou bien l'on démarque des traditions

étrangères pour les coudre au sujet que l'on traite : ainsi le chien

de Moutargis, vieux conte qu'on trouve déjà dans Plutarque et

dans saint Ambroise, vient se mêler aux aventures de la reine

Sibille, une des incarnations de réponse innocente et calomniée.

Comme les faits, les caractères se dénaturent, se transportent et
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se transposent : les traîtres sont stéréotypés d'après Ganelon;

Vivien est une seconde épreuve de Roland.

L'invention abondante et pauvre des trouvères fait songer à la

basse littérature de nos jours, à cette masse de romans et drames

manufacturés en hâte pour la consommation bourgeoise et pour

l'exportation. Depuis les formules du langage jusqu'au dessin

général de l'action, toutes les pièces d'une chanson de geste sont

jetées dans les mêmes moules. Le défi du vassal rebelle, ou la colère

du vassal tidèle contre l'empereur ingrat, la princesse infidèle qui

s'éprend d'un baron français, le combat de deux barons, ou d'un

baron contre un géant païen, voilà des thèmes qui sont repris

cent fois. Pour les caractères, on a le brave, le violent, le traître,

le lâche, et tout le contenu de chacun est épuisé par l'épithète,

qui crée comme une nécessité permanente d'actes uniformes, dont

la répétition a quelque chose de mécanique. Un type banal de héros

s'établit : sans fatigue et sans peur, bravache, impatient, il a tou-

jours le poing levé, il écrase des nez, fracasse des cervelles, traine"

les femmes par les cheveux dès qu'on le contredit : tenons compte

des mœurs, c'est le beau gentilhomme, héroïque, impertinent, Inie

lame, qui passe, la moustache en croc, le poing sur la hanche, à

travers nos mélodrames : c'est le d'Artagnan du xiii^ siècle. Ea
somme nos chansons de geste, selon M. P. Rajna, sont « aussi

pauvres de types que riches d'individus », et M. Léon Gautier a dû
écrire qu'elles « sont composées pour les dix-neuf vingtièmes d'une

série de lieux communs ».

Encore si l'on s'en était tenu à la banalité : mais on y ajoutait

l'extravagance. Esclaves de la mode, les trouvères jetèrent au

milieu de la matière épique les aventures incroyables des romans
bretons et le fantastique insensé du roman d'Alexandre. Ce ne

furent plus que voyages lointains, pays fabuleux, une Asie de

niaise féerie, avec ses « soudans » et ses " amiraux » cocassement
naïfs ou formidables, avec son histoire et sa géographie folles; il

n'est pas jusqu'à Roland, le vaillant homme occis à Roncevaux, qui

n'aille un beau jour se faire le chimérique gouverneur d'une vague

« Persie » i. Ce ne furent plus que géants hideux à plaisir, nègres

cornus, et même cornus « derrière et devant », enchanteurs et

magiciennes, Maugis 2, Orable^, auprès de qui pâlissent et sont

délaissés Renaud et Guillaume : mais surtout Auberon le petit

homme, fils de Jules César, neveu d'Arthur et frère jumeau de

saint Georges *. Et quelle cascade de prodiges, tandis que Huon

1 Entrée en Espagne.
2. Renaud de Montauban, etc.

3. Enfance de Guillaume et Pri.ie d'Orange.

i Auberon et Huon de Bordeaux
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de Bordeaux, chargé de talismans, s'en va, pour mérilcr le pardon

de l'ennpeieur, arracher quatre dents et la harbe à l'amiral de

Babylone! Choses et bétes s'en mêlent; voici le cor d'Auberon qui

est fée, et voici le bon cheval Bayard, qui est fée aussi. Mais le

meilleur, le plus complaisant des enchanteurs, c'est Dieu : il a

toujours un miracle au service du preux en danger, ou du poète

dans l'embarras. Il fait tomber les murs des villes, et les passions

dans les cœurs : il arrête le soleil dans le ciel, Tépée dans la main
du guerrier. Il est le grand machiniste de l'épopée : il empêche
Ogier de tuer Chariot, fils de l'empereur, parce que le poète qui

l'a fait trop obstinément féroce a laissé passer l'occasion de le

fléchir; il arrête le duel d'Olivier et de Roland, ])arce que le poète

ne saurait pas faire un vaincu sans l'amoindrir *. Dès que l'auteur

est à bout d'art ou de psychologie, ./la main de Dieu parait. Dans
cet emploi de Dieu et du miracle, comme dans celui des magi-

ciens et des enchantements, je n'aperçois guère la fraîche naïveté

des âmes primitives : ce sont presque toujours des ficelles de

littérateurs sans conscience et sans génie.

Les chansons de geste perdent de plus en plus leur caractère de

vision héroïque du passé pour 'n'être que l'expression vulgaire du
présent. Si extravagantes qu'elles soient, elles sont platement réa-

listes en un sens : elles sont inconsciemment le véridique roman
d'une société qui manque de science et de sens. Elles en expriment

les rêves avec la vie, l'idéal avec la réalité, comme la fiction du
théâtre de Scribe est le plus fidèle portrait qu'on puisse trouver de la

bourgeoisie française aux environs de 1840. Ce qu. en fait la vérité,

c'est l'absolue égalité, l'identité plutôt, de l'auteur et du public,

l'impossibilité où est celui-là de penser hors et au-dessus de la

sphère où celui-ci enferme ses pensées.

Toutes les transformations des mœurs et du goût se sont inscrites

au jour le jour dans nos chansons de geste : chaque génération

y souffle son esprit moyen. Au lieu de la rude et sincère foi, de la

barbarie saine et virile de l'ancienne épopée (entendez celle du
XI* siècle), s'étalent la courtoisie, l'amour : et quel amour! A
mesure que les dames tiennent plus de place dans les chansons,

une galanterie plus polie, plus verbeuse surtout, enveloppe un
amour de plus en plus cynique. 11 n'y a point de milieu : ou la

femme est l'ange de pureté, l'idéale et rarement vivante Geneviève

de Brabant, stéréotypée dans sa douloureuse tidt'lité, banale

réplique d'une des plus anciennes traditions; ou bien, et plus

souvent, plus vivante aussi parfois, c'est l'impudente, la sensuelle,

fille ou femme, qui d'un regard s'enflamme, et qui donnera pour

1. Chevalerie Ogier de Danemarche. — Girart de Viane.
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être aimée, s'il le faut, la tête d'un père *. La première perfection,

le signe éminent du héros, c'est de se faire rechercher par une
princesse sarrasine, ou par Timpératrice, ou par la femme ou la

fille de son hôte, qui s'est dit : « Car il est très bel homme ».

Mais le Français aime à rire : parallèlement au romanesque, le

comique s'insinue dans les chansons de geste, et y fait aussi

tache d'huile. Les premières épopées avaient leur comique, simple

comme elles, et savoureux par là dans sa grossièreté : le succès

sans doute de ces épisodes lança les trouvères dans la recherche

des effets plaisants : dénués de finesse comme ils étaient, ils avili-

rent la matière épique par la lourde et vulgaire outrance du comique
sans observation qu'ils y jetèrent à profusion : comique de foire,

dont les « bonnes farces », les tètes cassées et les larges ripailles

sont les principaux moyens. Un roi qui déguise deux mille de ses

soldats en diables noirs et cornus pour donner l'assaut à line ville

assiégée -, un baron au contraire qui garnit les murs de son château
assiégé de mannequins bien armés pour simuler une forte gar-

nison ^, un marmiton gigantesque, sot et colère, qui fait grotes-

quement d'héroïques exploits, et qui, voulant monter à cheval, se

tourne tête en queue, comme nos clowns de cirque* : voilà ce qui

amusait infiniment nos bons aïeux. Ou bien on conte comment
le petit Roland s'échappe avec quatre camarades, et comment
ces gamins montent sur cinq grands chevaux, volés à des che-
valiers bretons, pour s'en aller à la guerre avec l'empereur et

ses pairs : toute une armée se met à la poursuite des cinq ban-
dits"'. Il y avait là une jolie idée, comique et romanesque à la lois :

aussi retrouve-t-oa plus d'une fois le brave enfant qui veut se

battre et refuse d'étudier. Vivien a son petit frère qui demande à
le venger et l'enfant Guibelin, au siège de Narbonne, assomme
son maitre pour aller se jeter dans la mêlée, où il est tué par les

Sarrasins ^. Ce lieu commun vivace regermera chez nous à chaque
époque, et, dans un siècle comme le nôtre, idolâtre de l'enfance,

deviendra d'une culture très facile et rémunératrice.

Naturellement les scènes grotesques ou familières eurent plus
de succès à mesure que le public devint plus populaire. Dès le

xie siècle, le goût des bourgeois de Paris qui visitaient la foire de
l'Ëndit et les reliques de l'abbaye Samt-Denis, imposait le ton
du Pèlerinage de Charlemagne à Jérusalem et ces étranges « gabs »

1. Aio/(éd. Soc. des anc. textes, 1877), in-8. — Huon de Bordeaux.
2. Enfances Garin de Monglane.
3. Chevalerie Ogier.

4. Aliscans (éd, Guessard et MoDtaiglon, Anc.poèt. fr,, t. X, 1870),
5. Aspremont.
6. Siège de Narbonne.
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qui. au temps moine où s'org.iuisail la f,'randeur sévère du Holand,

laisaieut déjà du i)ot'me la parodie inconscienle et bouflouiie de

l'épopée. 11 arriva, à la longue, que la nobies!<e se détacha de celle

poésie nalionalo, créée à son image, qu'elle préféra d'autres

poèmes, d'autres genres, d'autres amusements. Elle se mit à lire,

et n'avaul |)lus besoin des jongleurs, elle donna leur place auprès

d'elle aux hérauts, détenteurs de la science du blason, rédacteurs

de chroniques, ordonnateurs de jeux et de pompes. L'art des

jongleurs ne s'exerça que pour l'amusenienl des petites gens.

On vit alors, pour celte clientèle nouvelle, les barons accablés,

protégés, éclipsés surtout par de petits nobles de campagne, par de

bons bourgeois, par des vilains même : lidicules d'aspect par tra-

dition, membrus, velus, trapus, larges d'épaules, courts de jambes,
ayant sourcils broussailleux et mains énoirnes, les paysans sont

vaillants, généreux, sublimes, et leur vertu caresse l'orgueil des

loules que leur extérieur a gagnées. Cest le vavasseur Gautier,

coillé de son vieux chapeau, armé de sa lourde massue, monté
sur sa jument à tous crins, qui, avec ses sept fils chevauchant

des chevaux de charrue, s'en va dél'entlre son seigneur Gaydou '

C'est le paysan Varocher^, garde du corps et champion de la

reine Blanchelleur; c'est Simon le voyer, qui recueille la reine

Berthe dans sa chaumière^. Si le vilain est le cavalier servant

des reines calomniées, au bourgeois appartient la paternité

putative ou réelle des preux. L'auditoire rit de bon cœur (juand

d'iionnétcs marchands enseignent le commerce à un Vivien, à un
Hervis *, les mettent à la vente, les envoient aux foires, étonnés de

leurs répugnances, scandalisés de leurs bévues, comme d'honnêtes

poules qui voudraient instruire déjeunes faucons à picorer sur un

pailler. 11 rit quand les jeunes apprentis, sentant bouillir leurs

instincts de largesse et de bataille, rentrent à la maison sans

mar-chandises, sans argent, montés sur quelque desti-ier foui'bu,

une vieille cuirasse au dos, un noble épervier sur le poing.

Dans tout c^Ia les types épiques deviennent ce qu'ils peuvent.

Ils |ierdent torrle dignité, toute gr-andeur, toute léalité, toute con-

sistance aussi.

Chaque type se résout on plusieurs figures de fantaisie, graves ou

ridicules, orrtrées de sublimilo ou de bassesse, selon l'utilité parti-

culière de chaque sujet. Ici Charlemagne, le grand empereur à la

barbe fleurie, idéal exemplaire de la royauté chrétienne, à qui

1. fiai/don ^(îH. Guessard, Ane. p fr.).

2. Mncaire hd.).

3. /Irrte aux i/rnuds jjieds.

4. Enfances Vivien — hervia de Metz.
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Dieu envoie son esprit et ses anges, Charlemagne s'associe ;\ nn

voleur, et s'en va couper les bourses avec lui; ailleurs le sage

empereur devient un « vieillard qui est tout assolé* ». Et « l'autre

soleil » de ce monde, le pape, n'est pas mieux traité • ne le voit-ou

pas, pour engager Guillaume d'Orange à son service, lui promettre,

entre autres dons, de lui laisser épouser autant de l'emmes qu'il

voudra-? Le type du héros s'abaissera encore plus bas qu'on ne

saurait dire : après les deux types vraiment épiques, après le

preux défenseur de la France ou de la foi, après le violent batail-

leur qui garde ou gagne des fiefs, on aura les types romanesques,
le féroce baron, l'extravagant chevalier, tous les deux aimés des

dames, et l'on aboutira au soudard; le mauvais sujet, casseur
de cœurs, bâtard et semeur de bâtards, vulgaire, jovial, et sur-

tout fort comme Hercule ou Porthos. délices du populaire par le

sans-façon de ses manières et parce qu'il dit son fait à la noblesse,

c'est Baudoin de Sebourc ^, dernier et indigne rejeton de la lignée

de Roland.

Mais à quoi bon insister? Quelle idée prendrait- on de notre tra-

gédie, si, mettani toutes les œuvres sur le même plan, on rassem-
blait ïfpltigénie en Aulhlc de Racine, VljJiiij^'nic en Tauride de
Guimond de la Touche, VAtrée de Crébillon et les Erinnijes de
M. Leconte de Lisle, dans un cycle des Atrides, ou si l'on flanquait
dans une geste de Rome le Cinna de Corneille d'une Mort de César
de Scudéry ou d'un Triumvirat de Voltaire? Les cycles sont en
grande partie factices : la critique littéraire doit briser ces cadres,
où la médiocrité pullulante cache les chefs-d'œuvre. Quand tout
était à exhumer, tout devait être examiné : mais aujourd'hui le

but doit être de laisser doucement redescendre les neuf dixièmes
des chansons de geste dans le bienfaisant oubli qui a reçu les neuf
dixièmes ^des tragédies. Tout l'ennuyeux et tout l'extravagant doit
périr à nouveau : ce qui mérite de vivre en sera plus au large, et la
Chanson de Roland, deux ou trois autres poèmes, une douzaine
d'épisodes discrètement détachés d'une centaine de poèmes* n'ont
qu'à gagner à représenter seuls l'épopée française, qui y gagnera
encore plus.

1. Renaud de .Vontaubnn; Gui/ de lîovrqoiinp.
•i. Le Covronnempnt de Louis (Soc. dfts anc. lextes, ISRS'i, in-8.
'. Cycle de la Croisade.
i. Je ferais meilleure mesure anjonrH'hiii, isatis fermor davanfag-e les yeux sur les

inésalilés et le fatras. Il serait utile qu'on fit pour les meilleures œuvres, rc <]u,>
M. Bédier a fail avec tant de délicatesse et de sûreté pour Tristan, qu'on etî donnât
des versions modernes simplement allégées des elievillcs et des clichés de versificn-
tion (//• cd ).



CHAPITRE 1

LES ROMANS BRETONS

Abondance de littérature narrative. 1. Cycles de la croisade et de
l'antiquité. — 2. Cycle breton. Caractère des traditions celtiques.

Leur passage dans la littérature française, par des voies incer-

taines. Lais et romans. Esprit de ces poèmes. Les lais de Marie de
France. Les poèmes de Tristan. — 3. Les poèmes de la Table Ronde.

Chrétien de Troyes : esprit net, positif, inintelligent du mystère.

L'aventure et l'amour chevaleresque. Perceval et le Saint Graal :

chevalerie mystique. — 4. Vogue de notre poésie épique et roma-

nesque à l'étranger.

Nos aïeux faisaient une prodigieuse consommation de littéra-

ture romanesque. Ces bonnes gens, vrais enfants, qui ne savaient

rien et ne pensaient guère, n'aimaient rien tant que de se faire

conter des histoires. Ils en voulaient et toujours plus et toujours

d'autres. Au reste ils ne tenaient pas plus au.v sujets nationaux

qu'à d'autres, maintenant qu'ils n'y prenaient plus qu'un intérêt

de curiosité. On estimait seulement les chansons de jes/c plus

vraies : mais on accueillait tout ce qui amusait : en sorte que,

du xu*: siècle au xiv^, une intense fabrication jeta dans la circu-

lation une masse énorme de récits de toute nature et de toute

provenance.

1. CYCLES DE LA CROIS.VPE ET DE L'ANTIQUITÉ.

Ce furent d'abord les poèmes sur la croisade. Au temps où les

croisés venaient de prendre Jérusalem, quand tout l'Orcident fré-

missait au bruit des merveilles qui s'étaient accomplies en Terre

Sainte, quand on écoutait avidement toutes les rumeurs des com-

bats d'outrc-mcr, un trouvère lettré, et tout brûlant lui-même des

passions de son temps, s'avisa que ce serait une belle chanson a
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réciter devant les nobles et les bourgeois, que celle où tous les

exploits de (Jodefroy de Bouillon seraient relatés au vrai : il com-

pila dans les chroniques latines" la Chanaon cVAntiochc, quelque

vingt-cinq ans après les événements. Un autre la continua, et lit

la chanson de J^ritsalemy d'aprt-s la tradition orale qui s'était

étiMie dans l'armée même des croisés. Le succès de ces émou-
vantes histoires en fit le noyau d'un cycle qui se développa selon

les procédés qu'on a indiqués plus haut : le récit de la croisade se

prolongea à travers toute sorte d'inventions romanesques, du plus

vulgaire et souvent du plus grossier caractère, tandis que le héros

central de la geste, le grand Godefroy de Bouillon, était doté

d'une généalogie fabuleuse où s'insérait la merveilleuse légende

du chevalier au Cygne •.

Puis apparut ce qu'on a appelé le cycle de Vantiquité'^ : des poètes

savants, qui lisaient les livres latins, y remarquèrent mille choses

merveilleuses qui pouvaient se mettre en clair français à la grande

joie du public illettré. L'un fit une chanson de geste de la vie

d'Alexandre, telle que le faux Callisthène l'avait racontée, et la

chevauchée du roi macédonien à travers l'immense Asie et l'Inde

prodigieuse, le caractère du héros, type accompli de vaillance et

de largesse chevaleresques, eurent le succès le plus populaire. Un
autre mit en roman le siège de Troie, non d'après Homère sans

doute, ce témoin mal informé : mais il lisait les mémoires du
Cretois Dictys, un des assiégeants, ceux surtout du Phrygien

Darès, qui fut dans la ville assiégée; et c'était là de bons témoins,

qui n'ignoraient rien et ne laissaient rien ignorer. Virgile y passa

ensuite, puis Stace, puis Lucain, puis Ovide : Enée, Œdipe, César,

tous les personnages des Métamorphoses défilèrent sous les yeux
do nos Français émerveillés.

Cependant d'autres poètes avaient écouté les harpeurs bretons

et gallois, et tout le monde celtique, Tristan et Yseult, Arthur et

Genièvre, Lancelot, Yvain, Perceval, faisaient leur apparition, héros

plus étranges, plus captivants que tous les héros anciens par

l'imprévu des aventures et la nouveauté des sentiments.

Ce n'était pas tout encore : selon le hasard qui présidait à la vie

des écrivains, selon le livre qui leur tombait entre les mains, le

voyageur ou le croisé qu'ils avaient entendu, selon enfin qu'eux-

mêmes avaient été promener leur curiosité en telle province ou en

1. Lé2:ftnLle identique à celle qui fait le sujet de Lohengrin.

2. Éditions : Homan de Troie, éd. Joly, 1S70, in-4, éd. Constans, 4 vol. in-.8 (Soc.

des anc texte?, 190-5-1908}; /îoman rfe Théhcs, éd. Constans, 2 vol., in-8 (Soc. des

anc. textes, 1S90); Roman d'Eneaa (Bibl. .Vormannica, t. IV, Halle, in-8, 1891). —
A consulter : P. Meyer, Alexandre le Grand dans la littérature française au moyen

âge, 2 vol., 1886; Joly, Benoit de Sainte-More et le Roman de 2'roie.

L.4N?0N. — Histoire de la Littérature française. 3
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tel pays, une incroyable diversité de récits réclamait tour h tour

l'atloiuioM du public : lomans grecs et byzantins, contes orientanx,

traditions anglo-saxonnes, légendes locales de .Normandie oti du
Poitou, fables incroyables, anecdotes vraiesou vraisemblables, sujets

pathétiques, comiques, féeriques, historiques, et même réalistes.

On passe de Mahomet à Mélusine, de l'empereur Constant au roi

liichard Cœur de Lion; à coté du merveilleux l'artcnopeiis de Blois

de Denis Pyramus, qui nous conte en son style enjolivé les amours
duri beau chevalier et d'une lée inconnue (c'est Psyché, où les rôles

sei-aicnt renversés], on rencontre la très simple et dramatique
histoire de la châtelaine de Vergy, qui n'est que le récit d'une

très humaine passion situ^'e en pleine réalité contemporaine, ou
l'aimable rhante-f'ahle dWucassin cl yicoletti'^ récit, en prose coupée

de laissca chantées, des amours de deux entants qui finissent par

se rejoindre et s'épouser.

L'inégalité des talents répond à la bigarrure des sujets : parmi
les plus désespérantes platitudes, parmi les plus insipides extrava-

gances on peut recueillir de courts poèmes, ou des épisodes de

longs poèmes, qui sont d'agréable lecture. Mais rien d'éminent, en
somme, et qui dépasse les qualités moyennes d'une narration vive

et limpide : le génie manque et cette forme impérieuse qui

détermine une littérature pour longtemps. Le mérite essentiel

enfin de tous ces romans, c'est de conserver une riche matière à

la disposition de l'avenir.

Dans cette matière, les hommes du moyen âge mettaient à part

deux groupes : les poèmes tirés de l'antiquité, qu'ils vénéraient

pour leur origine, comme dépositaires d'une profonde sagesse, et

les poèmes celtiques, dont la brillante « vanité » les amusait. Ils

en tirent deux cycles qui prirent place aux côtés du cycle national,

et .Jean Bodel énonça cet axiome qu'il no fallait compter que trois

matières : celles « de France, de Bretagne, et de Rnme la grant ».

Il n'y en a vraiment que deux à retenir. On peut passer vite sur

le cycle de l'antiquité. Les érudits peuvent louer la vivacité dau-
phinoise d'Albôric de Besançon ou Briançon (commencement du
xu' siècle) et les grâces tourangelles de Benoît de Sainte-More

(2* moitié du xn" siècle). Mais tous ces romans dont les héros se

nomment Alexandre, ou Hector, ou Enée, ne peuvent être pour
nous que des parodies ridicules. On pourra s'amuser un moment
à voir le prince Alexandre étudier les sept arts et se faire adouber

chevalier par sa mère, inaugurant la brillante carrière qui le

mènera à figurer sur nos jeux de cartes entre Arthur et Charle-

niagiu' sous les traits d'un empereur à la barbe fleurie. On peut

rire d'abord de cette Tioie féodale avec son donjon et ses tours

crénelées, toute pleine de chevaliers et de dames courtoises, et de
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cette non moins féodale armée des Grecs qu'accompagne comme à
la croisade l'évêque Calchas. Les singulières broderies qui enjo-

livent toute l'avtnture d'Enéas, couiuie la description du « serpent

marage », que Ton nomme u crocodile »,' et qui dort gueule bée

pour donner aux oiseaux la facilité de venir becqueter dans son

^estomac les résidus de sa digestion, ou la déclaration d amour en

écho, entretiennent peut-être la curiosité pendant une ou deux
pages. Mais cela nous lasse vite. Tout nous froisse et nous rebute

dans ces inconscientes mascarades, où toute la beauté de Tart

antique comme toute la vérité de la nature antique sont si cruel-

lement détruites. Tout cela est un poids mort dans la littérature,

comme Cyrus ou Clélie, et pour les mêmes raisons. Puis, malgré
la vogue immense de quelques-uns de ces poèmes, ils sont pour

nous insigniliants. Les poèmes sur Alexandre ne sont que des

chansons de geste : les romans d'Enéaa et de Troie ont l'esprit,

le style, le mètre des romans bretons; et si Benoît de Sainte-

iMaure a précédé Chrétien de Troyes de quelques années, il n'a

rien mis dans son œuvre, qu'on ne retrouve plus expressif, mieux
dégagé, plus complet dans les poèmes de sun jeune contemporain.

C'est donc à la matière de Bretagne qu'il faut nous arrêter un
moment.

2. LE CYCLE BRETON.

Les romans bretons sont la rentrée en scène et comme la

revanche de la race celtique : c'est, au moins en apparence, la

prise de possession de l'dccident romanisé, germanisé, christia-

nisé, féodal, par Timagination des Celtes de Bretagne, qui avaient

pu échapper, sinon tout à fait à la domination, du moins à la civi-

lisation romaine.

Cette race rêveuse, passionnée, capable de fougueuse exaltation

et d'infinie désespérance, avait produit très anciennement une très

abondante poésie : elle était la poésie même, par l'intensité de la

vie intérieure, par sa puissance d'absorption passive si prodigieu-

sement supérieure à sa capacité d'action expansive. Elle recevait

tout l'univers en son àme et le renvoyait en formes idéales : vraie

antithèse du génie dur et pratique de Rome, dont le rôle est de
façoimer la réalité par Tépée et par la loi.

Dans les traditions religieuses, ethniques, historiques qui sont

la matière de la poésie celtique, ce ne sont que voyages au pays
des morts, étranges combats et plus étranges fraternités des

hommes et des animaux, visions fantastiques de l'invisible ou de
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l'avenir, hommes doués d'une science ou d'une puissance surnatu-

relles, ((ui i-oniniandent aux éléments et savent tous les mystères,

animaux plus savants el plus puissants que les hommes, chau-
diOîis, lances, aibres, fontaines majjiques, et lonij;s écheveaux
d'aventures et d'entreprises impossibles à quiconque n'est pas pré-

destiné pour les accomplir, servi par les êtres on maître des objets

prédestinés à en assurer l'acoompUssement. Le miracle est en
permanence dans l'incessant écoulement d'une fantasmagorique
pliénoménalilé, où l'individualité, la personnalité se fondent : par-

tout, et en nous, à notre insu, opèrent des forces cacin';es, qui

nous font sentir et vouloir; les fîmes se promènent à travers les

i'urmes multiples et hétérogènes du monde apparent. Un sens pro-

fond du mystère et de la vie universelle, une large sympathie qui

attache rhomnic à tout ce qui est, et qui fait dégager des ani-

maux, des arbres, de toute la nature l'intime frémissement d'une

sensibilité humaine, l'inquiétude irréparable de l'au-delà, l'àpre

curiosité du monde inconim, effrayant et attirant, qui reçoit les

fugitifs du monde des vivants, imprègnent toute cette poésie, et lui

prêtent un inoubliable accent '.

Le christianisme a passé là-dessus sans atteindre le principe de

ce mysticisme naturaliste : il dut s'y adapter en adoptant les

mythes qui en étaient sortis. Etrangère à la conception juridique

et politique du christianisme romain, l'Eglise celtique laissa l'àme

de la race façonner une religion nationale à son image. Tout le

matériel et tout le personnel des vieilles légendes subsista, dûment
consacré et baptisé au nom de Jésus-Christ : le pays des morts fut

le purgatoire de saint J'alrice; mais l'esprit chivtien ne pénétra

pas [)rofondément : tout ce monde merveilleux garda l'intégrité de

son âme celtique.

Les désastres et les misères qui assaillirent les Bretons, l'in-

vasion étrangère, les guerres séculaires, qui lentement les dépos-

sédaient de leur antique héritage, avaient plutôt excité que brisé

l'activité poétique de la race. Cantonnés les uns dans un coin

de la grande ile, les autres réfugiés dans la presqu'île armori-

caine, ils s'attachaient à leurs traditions comme au plus saint titre

de leur imprescriptible droit, comme au plus sûr gage de leur iné-

vitable triomphe. Ils aimaient à écouler leurs conteurs qui en con-

servaient et accroissaient le pn'^cieux dépôt. L'n charme puissant,

une eflicace consolation émanaient pour eux de ces récits, où la

prose parlée alternait avec les vers chantés, qu'accompagnait le

1. Cf. Uonan, L'ssai .iu7' la poésie di's races celtiques. D'.Vrbois de Jubainville, Litté-

rnlurr. celtique, l. 1-IX (les loincs III-V sonl ilii» à M. Ixd cl coiilionncnl une Ira-

iiuctioudea .l/aAj«oj((OM), Paris ,18S3-)UûO. (Cf. Loi, duus UHomania, t. XXIV ol XXV.)
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son d'une petite harpe, appelé rote. Et les étrangers même, ennemis

comme les An;j;lo-Saxons,indilïéients comme les Normands, épiou-

vaient la pénétrante originalité de ces airs et de ces mythes.

On a disputé, on dispute encore sur le mode de dilTusion des

traditions celtiques : voici le plus probable. Encouragés," alTirés

par l'admiration qu'excitait leur habileté, les harpeurs bretons

commencèrent à promener par les provinces anglo-normandes et

françaises les fictions où s'étaient déposés les antiques croyances

et les chers souvenirs de leur race : de notre Bretagne, du pays

de Galles, des deux pays plutôt que de l'un des deux, ils venaient

plus nombreux chaque jour dire aux barons et aux dames des

lais d'Arthur ou de Tristan, de Merlin ou de saint Brandan,

chantant peut-être les paroles originales de leurs mélodies, mais

sans doute contant en français, dans leur français celtique, qui

parfois était un étrange jargon, les parties de simple prose. Ce fut

ainsi, selon toute vraisemblance, que le peuple bieton répandit sa

poésie à travers l'Occident féodal : sourde infiltration d'abord, qui

devint une large inondation.

Avant le milieu du xu" siècle, la curiosité, l'intérêt du public,

en Angleterre, en France et jusqu'en Italie, se portait de ce côté-là.

Gaufrey Arthur, de Monmouth, avait mis en émoi le monde des

clercs par sa fabuleuse Historia regum Britannise, dont quatre tra-

ductions françaises avaient presque aussitôt rendu Arthur et Merlin

universellement populaires. Prompts à saisir le vent, des poètes

anglo- normands et français firent concurrence aux harpeurs

bretons. Us dirent aussi des « lais », substituant à la prose

épique des Celtes leurs suites de petits vers octosyllabiques, légers,

grêles et limpides. D'autres les étendirent, les amalgamèrent en

longs poèmes; d'autres y mêlèrent des traditions, des inventions

qui n'avaient rien de celtique. On fabriqua des romans celtiques

comme on avait fait des chansons de geste, d'après un modèle
fi.xé, par des procédés convenus. On mêla le mysticisme chrétien

au fantastique breton. Des romans en prose accompagnèrent,

précédèrent peut-être parfois, et plus probablement suivirent les

romans en vers. Lais brefs et sans lien, romans de Tristan, romans
de la Table ronde, romans du Saint Graal, tout cela fit en un peu

moins d'un siècle une masse vraiment prodigieuse de littérature,

à peu près achevée vers 1250'.

Toutes ces productions sont destinées à être. lues.: elles ne passent

pas par la bouche des jongleurs. Cé^ont vraiment des nouvelles et

des romans, au sens moderne du mot. C'est leur première et exté-

rieure nouveauté.

I. G. Paris, Hist. litt. de la France, l. XXX, 1888; Romania, l. X, XII, XV. (.Cf.

aussi t. XXUI.)
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Mais c'est la moindre qu'on y trouve. Elles répondent à un besoin

nouveau, à un état d'esprit que révolution sociale et politique

développe de jour en jour davantage chez des générations que
Iransporlc moins la rudesse vigoureuse dos chansons de geste.

Elles trouvent faveur d'abord auprès de la pailie de l'aristo-

cratie anglo-normande et française, qui commençait à subir l'in-

fluence de ce Midi où la vie était plus facile, tout égayée de luxe

éclatant et d'aninur raffiné, en qui la poésie aux formes riches, les

senlimenls nolilement sublils des Iroubadouvs insinuaient des

nia-urs plus douces, et le désir inconnu des commerces aimables

et du bien-ètie raffiné. Tout cela avait pénétré dans la brutale

féodalité du Nord à la suite d'Aliéuor d'Aquitaine, qui fut succes-

sivement reine de France et d'Angleterre. Ces Poitevins, ces Gas-

cons, ces Toulousains, ce poète Bernard de Ventadour, qui la sui-

vaient, avaient encore plus dans leur esprit que dans leur costume

de quoi étonner les barons du Nord : ils les instruisirent, et firent

éclore le courtisan dans le vassal.

Les romans bretons vinrent à point nommé traduire la transfor-

mation de la société : on les voit dans les terrains que quelque

rayon du Midi aéchaufTés : c'est au second mari d'Aliéner, c'est à

Henri 11 d'Angleterre, que le plus ample recueil de lais qu'on pos-

sède, œuvre d'une femme, Marie de France, est dédié : c'est de la

fille d'Aliénor et de son premier mari, Louis VII de France, c'est

de la comtesse Marie de Champagne que le plus brillant versifica-

teur de romans bretons, Chrétien de Troyes, a reçu le sujet de

LuHcclot. Ce n'est pas un pur hasard, si la protection qui soutient,

l'inspiration qui anime les deux plus intéressants narrateurs des

légendes celtiques ramènent toujours notre regard vers la prin-

cesse à qui Bernard de Ventadour donna la musique amoureuse
de ses vers.

Il faut, je crois, si l'on veut en comprendre le caractère et l'in-

fluence, faire trois parts de l'énorme amas des romans bretons.

En premier lieu viendront les lais divers et les poèmes sur Tristanj

puis la Table ronde, et les âvëiiliires de ses chevaliers; enfin le

Saint Craal, et sa troupe mystique de gardiens et de quêteurs.

Le'premier groupe, ce sont les poèmes d'amour. Les aventures,

les exploits, la chevalerie, les tournois, la religion, n'y tiennent

que peu ou point de place, encore que l'on y trouve des évèques et

des couvents, et que les muuirs extérieures soient celles de l'Angle-

terre et de la France du xii» siècle. Mais ces évê(iues démarient le

lendemain ceux qu'il ont mariés la veille; ces chevaliers épousent

des fées, se transforment en autours ou en loups-garous. Ils blessent

des biches à voix humaine, suivent des sangliers magiques, se

couchent dans des barques qui les portent au pays fatal où s'ac-
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compllra leur destinée de joie ou de misère. Au fond, toujours ou

presque toujours, l'amour, non pas l'appétit brutal des chansons

de geste, ni la fine rhétori(iue du lyrisme méridional, mais le

sentiment {irofond, ardent, qui emplit une Ame et une vie, qui y
verse seul le bonheur ou le malheur. Voici bien du nouveau pour

notre public : voici la passion intime,, éternelle, qui souffre, et qui

se sacrifie ; Fresne préparant le lit de la nouvelle épouse pour

laquelle son seigneur la répudie: la femme d'Eliduc ranimant la

fiancée que son mari avait ramenée d'outre-mer, et se faisant nonne

pour lui céder la place. Voici les séparations qui n'abattent pas

l'amour et ne lassent pas la fidélité : Guigemar et sa bien-aimée

qui retrouvent intacts après des années les nœudsqu'ils se sont liés

mutuellement autour de leurs corps; Milon épousant en cheveux

gris celle qu'il a choisie dès l'enfance. Voici rexallation amou-
reuse, dont les effets ne sont pas de vulgaires coups de lance, mais

d'étranges défis à la nature : l'amant qui, pour mériter sa mal-

tresse, la porte dans ses bras jusqu'au sommet d'une montagne,

et qui expire en arrivant.

Tout cet amour sans doute n'est pas platonique, ni toujours

délicat. Mais le sentiment pénètre et enveloppe tout. Il fait vraiment

de l'amour la chose du cœur, et toutes les satisfactions qu'il pour-

suit ne sont rien auprès de la ravissante douceur qu'éprouvent les

âmes à s'unir, à se pénétrer intimement. L'exquise chose, que ce

lai où il ne se passe rien! Un chevalier toutes les nuits vient

regarder la dame accoudée à sa fenêtre : elle a un vieux mari

qui s'inquiète, et lui demande ce qu'elle fait ainsi; elle répond

qu'elle vient entendre le chant du rossignol, et le brutal fait tuer

le doux chanteur : la dame envoie le petit corps de l'oiseau à son

ami, qui le garde dans une boite d'or : et c'est tout. Ou bien cet

autre : Tristan, banni de la cour du roi March, apprend qu'Yseult

doit traverser la forêt où il s'est retiré : il jette sur le passage de

la reine une branche de coudrier autour de laquelle est roulé un

brin de chèvrefeuille; et sur l'écorce il a gravé ces mots :

Belle amie, ainsi va de nous :

Ni vous sans mai, ni moi sans vous.

La reine voit, comprend, entre sons bois. Elle trouve Tristan : ils

causent, joyeux; ils se séparent, p!onrai>t. Et c'est tout encore. Ce

sont Ik quelques-uns des lais que nous dit Marie de France *, de

sa voix grêle, si simplement, si placidement, qu'on peut se demander
si elle se doutait de l'originale impression qu'elle nous fait ressentir.

1. Édition : Warnke. Halle, 1885. — A consnlter : Bedier, les Lais de Marie de

France [flevue des f)uar Mondes, i'o oiH. I8.U).
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F,'amour aussi, la ]tassion ijui consume et dont on niouil, c'est

toute la légende de Tristan'. Dans un cadre d'étranges fictions,

la réalité luunaine est fournie par sa mutuelle possession de deux

Ames. Les géants ou le dragon que Tristan combat, le bateau sans

voile et sans rames dans lequel il se couche, blessé, pour aborder

en Irlande où vit la reine, qui seule peut le guérir^ cette lantas-

tic]ue broderie ne distrait pas le regard de la passion des deux
amants : passion fatale que rien n'explique, qui n'est pas née

d'une qualité de l'objet où elle s'adresse, qui ne va pas à la valeur

de Tristan, à la beauté d'Yseull, mais à Tristan, mais à Yseult :

|)assion si irraisonnée, si mystérieuse en ses causes, que seul un
pliiltre inagi(iue en provoque et figure le foudroyant éclat. Tristan

était venu demander la main d'Yseult pour son oncle le roi

Mardi, et ramenait la blonde fiancée, quand une funeste erreur

leur fait boire à tous deux le philti^e que la prudente mère d'Yseult

avait préparé pour attacher à jamais le roi Mardi à sa lille. C'en

est fait dès lors . plus fort que leurs volontés, plus fort que le

devoir, plus fort que la religion, l'amour souverain les lie jusqu'à

l;i mort. Délicieuses sont leurs joies, délicieuses leurs tristesses;

leurs inquiétudes cruelles, leurs amers remords, leur sont des

voluptés, quand ils luttent de ruse contre les soupçons du roi

(»u l'espionnage des curieux, et quand, chassés ensemble, ils vivent

dans la forêt, où le roi March les trouve dormant côte à côte,

l'i'pée entre eu.\. Mais le roi reprend .sa femme, et Tristan s'en va

errant aux pays lointains . les années passent, il aime encore,

mais il doute, il se croit dupe et trahi, il se laisse persuader

d'épouser une autre femme : le cœur tout navré de doux souve-

nirs, il prend comme une image de la bien-aimée une Yseult

rorame elle, et blonde comirie elle. Faible remède d'un mal qui

iiin a point : près de TYseull Bretonne, il songe à l'autre Yseult,

qui est outre-mer en Cornouailles. Blessé, se sentant mourir, il

envoie un ami la chercher : si elle veut venir, l'ami dressera une
vuile blanche sur son vaisseau ; sinon, il le garnira de voiles noires.

Mais comme Tristan sagite, impatient, sur son lit et demande
si l'on aperçoit le vaisseau qu'il attend, sa femme, torturée de

jalousie, lui annonce un navire aux noires voiles : et il meurt, au
moment où débarque la seule, la toujours aimée Yseult, qui se

précipite et jtrie pour lui ;

1. Éditions . Le roman de Tristan par Thomas, p. p. J. Bédier, 2 vol., 1902-190r>

(Ane t;.'iles);Ze7-oman rfe rrjs^dH, par Béroul, p. p. E. Muret. 1 vol. 1903(Anc. textes",

;

Lex deux poèmes de la Folie Tristan, p. p. J. Bédior. 1 vol., 1907 (Ane. textes);

Fr. Michel. Pannes français et anglo-normamls sur Tristan, 2 vol. Londres, 1835-39.

— A consulter : Bossert, Tt-istan et Yseult, 1865, in-8. Bédier, /.e roman de Tristan

et ïseuU, 1900.
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Ami Tristan, quand vous vois mort,

Je n'ai droit ni jiouvoir de vivre;

Vous êtes mort pour mon amour,

Et je meurs, ami, de tristesse,

De n'avoir pu venir à temps. »

Auprès de lui se va couclier;

Elle l'embrasse, cl puis s'étend :

El aussitôt rendit l'esprit.

Ainsi vers 1170, un poète anglo-normand, du nom de Thomas,
dans une œuvre dont une grande partie est perdue, contait la

pathétique aventure de Tristan et d'Yseult, et ses petits vers fins

et secs notaient pourtant avec une pénétrante justesse l'histoire

intime de ces deux âmes pitoyables.

Mais ces grandes amours n'étaient pas faites pour nos Français :

ils les content sans s"exalter, sans s'émouvoir, ou bien rarement.

Avec leur esprit positif, ils aperçoivent tout de suite les actes,

l'adultère, ses profits, ses tracas, son comique : ils esquissent

volontiers des silhouettes comiques de maris. Le bon roi Mardi

tourne aU'-George Dandin : ce malheureux, si intimement, si ten-

drement épris, qui ne peut que souffrir sans haïr, qui aime

comme Tristan, mieux peut-être, et qui pourtant n'a pas bu le

philtre, pourquoi en vérité le faire ridicule? J'ai bien peur que

l'idée de l'avilir et de s'en gaudir ne soit une invention française.

Déjà surtout la chevalerie dénature la poésie celtique pour rac-

commoder au goût de l'aristocratie féodale. Vaventure , dans

Tristan, les tournois, le luxe, les habitudes confortables ou déli-

cates, dans les lais, sont des ornements qui tendent évidemment à

devenir le principal. Ces ornements font presque tout l'intérêt des

romans de la Table Ronde.

3. CHRÉTIEN DE THOYES.

Tous ces poèmes tournent autour d'Arthur, le roi toujours

pleuré, et toujours espéré, dont les Bretons, dans l'énergique per-

sistance de leur sentiment national, ont fait le symbolique repré-

sentant de la fortune de leur race. Mais Arthur n'a plus rien du

chef celtique que les fées ont emporté dans l'île d'Avallon : c'est

un roi brillant, digne de prendre place entre Alexandre et Charle-

magne, et dont la cour est le centre de toute politesse, un idéal

séjour de fêtes somptueuses et de fines manières. II fait asseoir ses

chevaliers à la table ronde, où il n'y a ni premier ni dernier : et

retenu, comme un autre grand et galant roi, par sa grandeur, il

les laisse remplir tous les poèmes de leur vrJillance et de leurs faits
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merveilleux. De sa cour partent d'abord, à sa cour revienueiit enfin

les clierclieurs d'aventures : il est là pour leur donnei' congé, pouï

leur souliiiiter la bienvenue, majestueux, gracieux, inerte.

Le plus fameux auteur, en ce genre, est Chrétien de Troyes ',

]ui écrivait, comme je l'ai dit, à la cour de Cbampajine, dans la

..econde moitié du xii" siècle. Il versait, disait-on, « le beau français

:; pleines mains ». Au resic, c'était un adroit faiseur sans convic-

tion, sans gravité, qui ne se faisait pas scrupule, au besoin, de

fabriquer des contrefaçons de légendes artliuriennes, pourvues de

noms de fantaisie vaguement celtiques et de la plus invraisemblable

géographie. 11 mit même en roman breton un conte oriental, dont
la femme de Salomon était l'héroïne. Par lui, la matière bretonne
prit un étrange tour. Ce Champenois avisé et content de vivre était

l'homme le moins fait pour comprendre ce qu'il contait. Jamais
esprit ne fut moins lyrique et moins épique, n'eut moins le don
de sympathie et l'amour de la nature : mais surtout jamais esprit

n'eut moins le sens du mythe et du mystère. Hien ne l'embar-

rasse : il clarifie tout, ne comprend rien, et rend tout inintelli-

gible. Son positivisme lucide vide les merveilleux symboles du
génie celtique de leur contenu, de leur sens profond extra-rationnel,

et les réduit à de sèches réalités d'un net et capricieux dessin. Si

bien que du mystérieux il fait de l'extravagant, et que sous sa

plume le merveilleux devient purement formel, insignifiant, par-

lant absui'de. Ne lui demandez pas ce que c'est que ces pays d'où

l'on ne revient pas, ces ponts tranchants comme l'épée, ces cheva-

liers qui emmènent les femmes ou les tilles, et retiennent tous ceux
qui entrent en leurs châteaux, cette loi de ces étranges lieux, que
si l'un une fois en sort, tout le monde en sort; ce sont terres féo-

dales et coutumes singulières; s'il ne croit pas à leur réalité —
comme il se peut faire, -- ce sont fictions pures, dont il s'amuse et

nous veut amuser. Il ne songe pas un moment que derrière l'exté-

rieure bizarrerie des faits il y ait une pensée vraie, un sentiment
sérieux : il serait bien étonné si on lui disait qu'il nous a parlé

de l'empire des morts, et de héros qui, comme Hercule et comme
Urphée, ont été

liluc unde negant redire quemquam,

et forcé l'avare roi des morts à lâcher sa proie.

Pareillement, notre homiiie de Champagne ne croit pas uq
instant aux bètes qui parlent, ni aux services et société commune

1. Éditions : W. FOrsler, Œuor. de Cli. de Tr. (le Chevatier au lion, Halle, 1887;

Erec c( Énide, uouv, éd., IbVô). Le Homan de la Chareite. cd. Tarbé, Reims, 184^, iu-8.
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des bêles et des hommes. Il dira pourtant, sans sourciller, mais

d'un ton qui ôte toute envie d'y croire, l'aventure d'Yvain et du

lion reconnaissant : comment, délivré du serpent qui lui mordait

la queue, le brave animal s'attache au chevalier, l'assiste dans '

tous ses combats, et comment une fois le croyant mort, tout pieu

rant, il prend entre ses grosses pattes l'épée de son bienfaiteur, et

l'ait tous les préparatifs du suicide. Et tous les enchanfenienls, lit

défendu, fontaine merveilleuse, géants, etc., tout cela fait l'eflet de

la plus insipide féerie.

11 n'en pouvait guère élre autrement. Ce bourgeois de Troyes

avait du talent : mais son talent était contraire à son sujet; il le

dissolvait en le maniant. Il a le sens des réalités prochaines et

visibles : il note d'un trait juste tout ce qui est dans son expérience

ou conforme à son expérience. La plus fantastique et idéale légende,

il la rapetisse, l'aplatit, y pique de petits détails communs et

vrais, il la conte comme il ferait un fait divers de la vie champe-
noise, si bien qu'il en fait une prosaïque absurdité par le contraste

criard de son impossibilité radicale et de ses circonstances minu-

tieusement vulgaires.

Il triomphe, au contraire, partout où il s'agit de rendre quelque

accident, quelque sentiment de la vie ordinaire. Il aura l'art de

ménager l'inlérèt, dans un court épisode, d'engager, de conduire,

de conclure le récit d'une aventure vraisemblable : il dira à merveille

les émotions d'une demoiselle qui erre la nuit, sous la pluie, par

les mauvais chemins, ne voyant pas les oreilles de son cheval, et

invoquant tous les saints et saintes du paradis. Il ne lui arrive

rien, que d'avoir froid et peur : et cette aventure si vraie en son

insignifiance est finement détaillée; un romancier de nos jours ne

ferait pas mieux. Il excellera aussi à noter des sentiments com-
muns : il fera plaindre une veuve en quelques mots simples et

touchants. Mais je ne sais rien de plus curieux que la lamentation

des trois cents demoiselles enfermées au château de Maie Aventure.

Ces Captives du roi des morts deviennent de pauvres ouvrières

qu'un patron avare exploite :

Toujours tisserons draps de soie.

Jamais n'en serons mieux vêtues :

Toujours serons pauvres et nues,

VA toujours aurons faim et soif...

Nous avons du pain à grand'peine.

Peu le matin et le soir moins..,

Mais notre travail enrichit

Celui pour qui nous travaillons!

Des nuits veillons grande partie,

Veillons tout le jour, pour gagnerl
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Cette triste mélopée ne sort-elle pas d'un vaste atelier de quelqoe

industrieuse cité, plutôt que de la région mystérieuse « d'où nul

n'échappe »?

Rii-n de plus positif aussi et de ])lus na'ivement saisi dans la

réalité contemporaine que l'entrevue nocturne de Lancelot et de

(Jpnièvre. Conclusion sinjïulièrement réaliste du plus romanesque
et l'autaisiste amour! Le poète n'omet rien : qu' <i il ne luisait lune

ni étoile », et qu' « en la maison n'avait lampe ni cliandclle

allumée », que Lancelot entre au verger par une brèche de mur,

vient sous la fenêtre de la reine, et là se tient « si bien qu'il ne

tousse ni éternue », que la reine vient en « molt blanche che-

mise » sans cotte ni robe dessus, mais un court manteau sur ses

épaules; qu'ils se saluent, etc. On dirait d'un fabliau qui conte-

rait une aventure de 1-a veille.

En même temps, notre auteur aime à moraliser; il raisonne

volontiers sur ce qu'il conte, analyse, épilogue, marivaude, débite

une sentence, lâche parfois une épi^'ramme contre les dames :

mais à l'ordinaire il les cajole, illes respecte. C'est pour elles qu'il

écrit.

C'est pour leur plaire, et à tout le. beau monde, qu'il prodigue

les détails de mcturs délicates, les peintures de la vie aristocra-

tique. Entrées pompeuses de seigneurs par des rues jonchées ot

tendues comme pour des processions de Eèle-Dieu, indications de

mobiliers, de tentuies. mentions de larges et plantureux soupers,

mais surtout bien ordonnés, courtoisement servis, avec eau pour

laver les mains avant et après, meutions répétées des bains que

prennent les chevaliers délicats ou amoureux, description de

riches costumes, surtout de toilettes féminines, qui parfois pren-

nent le pas sur la figure : tout ceci nous représente un romancier

du grand monde, un Bourget du xii*^ siècle, très au courant des

habitudes du hùjh life, et qui flatte par là son public.

Comme c'était le temps où, sous l'intluence de la poésie des trou-

badours, la vie féodale s'égayait dans les pays du Nord, où l'idéal

chevaleresque s'ébauchait dans les grossiers esprits de nos belli-

queux barons et de leurs épouses en proie au lourd ennui. Ciiré-

tien de Troyes mit à la mode du jour la matière de Bretagne.

Il donna des avenlurca, insoucieux de l'incohérence et de

l'extravagance, menant les Yvain, les Erec et les Lancelot de péril

en péril, les jetant sans raison dans d'impossibles entreprises dont

ils sortaient vainqueurs contre la raison. Enfin il réalisa dans sa

plus précise et révollaulc forme le type du parfait chevalier, qui

laisse pays et femme pour courir le mondi\ et par folle vaillance

s'acquérir un fol honneur : le ressort, au fond, qui le meut, c'est

la vanité. H veut du bruit, et fait du bruit.
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Cependanl il ne serait pas parfaif, s'il n'élail. amoureux : mais

ne songeons plus à Tristan, ni même aux tendres amoureux des

!dis de M.irie de France Cet amour-là était trop fort, trop sérieux,

irop profond. Le doux Chrétien ne comprend pas ces orages

intimes. Très au fait des maximes ingénieuses et de la procédure

ratlinée des troubailours, il réglemente, lui aussi, l'amour : il sou-

met la passion celtique à là courtoisie, et, n'y laissant point de

désordre, il fixe les traits, les effets, les marques, les procédés de

l'amour comme il faut. L'idéal de la galanterie chevaleresque, c'est

Lancelot, et le roman de la Charrette en explique le code, rais en

action et en exemples. L'amour dispense de toute raison, donne
toute vertu, et peut tout l'impossible. Lancelot, amoureux de

Genièvre, s'expose à l'infamie sur une charrette, défie trente-six

ennemis, prend le chemin le plus périlleux et le plus court pour

rejoindre sa dame, fait le lâche dans un tournoi parce qu'il plaît à sa

dame. S'il a hésité une fois, c'est un crime, qui mérite la rigueur

de la dame. Des cheveux de la bien-aimée, trouvés sur un peigne

au bord d'une fontaine merveilleuse, le ravissent délicieusement :

il les serre dévotement <( entre sa chemise et sa chair ». Tant

qu'il n'a pas rejoint Genièvre, il va pensif, égaré, assoté,

Ne sait s'il est ou s'il n'est mie.

Ne sait où va, no sait d'où vient,

si sourd, si aveugle, qu'il faut qu'on l'assomme presque pour
qu'il revienne à lui et comprenne qu'il y a bataille. L'amant ne
vit pas hors de la présence de sa dame.
De là à éti'e fou, si elle est fâchée, il n'y a qu'un pas : et de fait,

un amant courtois doit perdre le sens quand la dame courroucée

ne le veut plus soufîrir. Ainsi fait Yvain, qui s'en va vivre au fond

d'une forêt, nu, comme « un homme sauvage », n'ayant gardé

qu'un instinct tout animal qui lui fait chercher sa nourriture.

Voilà le type idéal et convenu de l'amant : ce sont là les

modèles sur lesquels il doit se régler. Toutefois notre Champenois
est trop sensé, trop pratique, pour se payer seulement de cette

monnaie. Tandis qu'il dresse ses figures d'amants selon les prin-

cipes d'une galante et creuse rhétorique, le malin qu'il est y met
plus d'âme qu'il ne semble : de l'àme, non, mais de la chair cl de

l'esprit. Ue la passion celtique l'amour courtois garde ce caractère,

qu'il tend au positif et ne se paie pas de lointaine adoration : si bien

que, de la combinaison des deux éléments, va se dégager moins un
galant chevalier qu'un gentilhomme galant. Et la dame, elle, n'est

pas une Iris en l'air, un vaporeux fantôme orné d'idéales perfec-

tions : c'est un être faible, rusé, malin, vaia sur\,i,ut, enfin c'est
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une femme, et c'est une Française. Sans y vouloir mettre malice,

^Chrétien do Troyes a esquissé parfois la charm.inle comédie de

l'amour aux prises avec la vanité, et s il n'entend rien à la passion,

il sait envilopper délicatement le sentiment sincère de naluiellç

^•éoqnotlorie. C'est une scène p.xijiiisc, dans le Chevalier mi Uod, que
l'éveil de l'amour dans l'Ame d'une veuve èplorée; curiosité,

éLjoïsmc, désir de plaire, fierté, sentiment des citnvenances, sem-
blant de résistance et manège adroit pour se faire forcer la main,

il se fait là dans un cœur de femme toiit un petit remue-ménage
que le bon (llnétien a su noter : il y a un grain de Marivaux

dans ce Cbampenois. Aussi lui sera-t-il beaucoup pardonné pour
avoir écrit çà et l.i quelques vives pages, où le conteur de choses

folles a montré quelque sens de la vie réelle et quelque intuition

de ce qui se passe dans les âmes moyennes.

Il faut lui tenir compte aussi d'avoir enchanté son siècle, dont

il réalisait toutes les aspirations et caressait tons les goûts. En
même temps que l'image de cette vie plus « confortable », plus

raffinée, plus luxueuse, dont ils sentaient le besoin, les hommes de

la~nh du xii^~sTëcle trouvaient dans les romans de Chrétien les

deux principes qui, selon l'idée au moins de leurs esprits et selon

leur rêve intime, devaient être les principes directeurs de la vie

aristocratique, l'honneur et l'amour : l'honneur, qui fait que l'in-

dividu consacre toutes ses énergies à décorer l'image qu'il offre

de lui-même au public, l'amour qui, dépouillé de sa sauvage et

anti-sociale exaltation, sera dominé, dirigé, employé par l'honneur

de l'homme et la vanité de la femme.
Par là, la vie n'était qu'éclat et joie, fêtes pompeuses et doux

commerces : quel contraste c'était, et quel charme, pour des

hommes qui sortaient à peine du morne isolement de leurs don-

jons, où ils vivaient dans de mortelles inquiétudes, ou dans un

ennui plus mortel encore! Mais pour la femme surtout, quel eni-

vrement : servante plutôt qu'égale et compagne de son seigneur,

elle se voyait brutalisée, traînée par les cheveux, dans les chansons

de geste, et le mépris de la femme était comme un article de la

perfection du héros féodal. Et maintenant elle était placée au-

dessus, non à côté de l'homme, elle était adorée, servie, obéie :

pour elle, pour la mériter ou pour lui plaire, les chevaliers entre-

prenaient leurs plus téméraires aventures. Le règne de la femme
commençait. C'était le ciel qui s'ouvrait. Aussi de quelle passion

les femmes devaient-elles lire ces romans de la Table Ronde!
quelles splendides et ravissantes visions devaicnt-fls faire passer

dans ces faibles cervelles troublées, et combien de pauvres lïovary

purent-ils faire!

Mais il y eut des esprits sévères que bl£..-;i -cet idéal de vie trop
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mondaine et facile : de graves chrétiens qui protestèrent et trou-

vèrent dans la matière celtique même le moyen de protester contre

la frivolilé des romans de la Table Ronde. Chrétien de Troyes avait

commencé de raconter l'histoire do Pcrceval, qui est bien la plus

étrairgé, invraisemblable, incohérente collection d'aventures qu'on

puisse voir : tout y arrive sans raison ou contre raison. Or, un jour,

Perceval voyait dans un château un roi blessé, une épéc sanglante,

et un plat, ou Graal, : s'il avait demandé ce qu'étaient l'épée et le

plat, le roi blessé était guéri — et nous saurions si Chrétien atta-

chait un sens au.v fantastiques images qu'il nous présente. Par

malheur, il ne termina pas son Percevais qui changea do caractère

entre les mains des continuateurs.

Le bon Chrétien n'avait pas l'àme mystique, et n'était nulle-

ment symboliste. Après lui, au contraire, le sujet prit un carac-

tère mystique et symbolique, qui alla toujours s'accentuant. Est-ce

Chrétien qui ne comprenait pas la légende celtique? Sont-ce les

écrivains postérieurs qui y mirent comme une âme chrétienne?

Les éléments du symbole mystique, le roi Pêcheur, le roi blessé,

la lance, l'épée, le plat, tout cela est certainement celtique : mais
quand et par qui ces débris de mythes païens prirent-ils un sens

chrétien? quand se fit la concentration qui les fixa autour de Per-

ceval? 11 est difficile de le savoir, et c'est grande matière à disputes

pour les érudits. Toujours est-il que chez les continuateurs de
Chrétien l'incompréhensible Graal devient le vaisseau où fut

recueilli le sang de Jésus-Christ. Le Graal a été aux mains de Joseph
d'Arimathie, qui l'a apporté en Occident. Le roi Pêcheur, qui le

garde, est de la race de Joseph, et, comme à Joseph jadis, le Graal

apporte la nourriture au roi et à tous ceux qui sont avec lui.

Mais ce monstrueux Perceval auquel quatre ou cinq auteurs ont

travaillé, est tout plein, dans ses 63 000 vers, de disparates et de
contradictions. Un poète du commencement du xni'' siècle, Robert
de Boron, coordonna toute la matière et la réduisit à peu près à

l'unité, tout en y mêlant l'histoire de Merlin, fils du diable et ser-

viteur de Dieu; mais surtout il en développa le sens religieux. Le
Graal devenait le plat de la Cène, que Jésus Christ lui-même avait

apporté à Joseph d'Arimathie dans la prison où les Juifs le tenaient :

comraémoratif de l'institution de l'Eucharistie, il était doué de pro-

priétés merveilleuses, comme celles de distinguer les pécheurs :

ce Graal, porté en Angleterre, ne pouvait être trouvé que par un
chevalier pur de tout péché, et qui accomplirait certaines actions

impossibles à tout autre. Ce sera Perceval qui en deviendra le

gardien : après sa mort, le Graal remontera au ciel.

Dans l'œuvre de Robert de Boron, dont on possède une partie,

et dont l'autre est connue par des remaniements en prose,
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l'amour ne joue plus de rôle : le « péché luxurieux » devient

rineirarablc souillure qui disqualifie un à un les poursuivants du

Graal. L'n autre narrateur, qui vers le nit-ine temps que Hobeit

de Uoron. et sans doute sans le connaître, traitait la niiMii

matière, montrait l'adultère Lanceiot et le léger Gauvaia s'épui-

sant en vains cfTorts, malgré leurs chevaleresques vertus, pour
conquérir le précieux plat : cet honneur était réservé à l'impei--

cable Perceval.

Plus austère encore et plus raidemonl ascétique était une
Quêlc du saint Graal rédigée au xui*^ siècle : Perceval^ trop humain,
cède ici la place à un certain Galaad qu'on donne pour lils à

Lanceiot. Galaad, c'est le chevalier-vierue, idéale et abstraite

ligure d'immaculée perfection, paieille à nue claire et sèche image
de missel. Jamais plus hautaine conception dt- monastique chasteté

n'a délié la faiblesse humaine. La femme, idole de la chevalerie

mondaine, la femme qui donne et reçoit l'amour, est maudite et

redoutée comme le moyen par où le péché est entré dans le

monde : il ne lui sera pardonné qu'en faveur de la Vierge, mère
de Dieu, si elle se garde pure comme elle. Plus sévère que Dieu

et que l'Église, notre auteur n'absout même pas le mariage : et

quand la quéle du Graal commence, quand tous les chevaliers de

la Table ronde se mettent en route pour le chercher, un ermito

défend à leurs femmes de les accompagner. La chasteté est le

sceau, c'est l'essence même de la perfection chevaleresque '.

Ces romans de Graal inspirés du même esprit qui animait les

grands ascètes et les ardents mystiques du xn» et du xui'^ siècle,

étaient trop en contradiction avec les goûts, les désirs et les néces-

sités même de la société laïque, pour représenter autre chose (juc

l'idéal exceptionnellement conçu par quelques âmes tourmentées.

Peut-être amusércnl-ils le public plus qu'ils ne l'édifièrent, et y
regarda-t-on les aventures plutôt que la morale : cette proscription

de l'amour n'avait aucune chance de succès, et il faut peut-être

venir à notre siècle incrédule et curieux pour que cette conception

mystique soit pleinement comprise en son étrange et déraisonnable

beauté. Je m'assure que pour les seigneurs, pour les dames du

.Mil' et du XIV" siècle, le type accompli de chevalier demeura tou-

jours Yvuin ou Lanceiot, plutôt que Perceval ou Galaad.

1. ÉdiUons : l'olvin, Perceval le Gallois, vol.. Mons, 186C-1S7I : lluclicr, (V 6\ii;(f

Graal, le Mans, 1S75 el suiv., 3 vol. ; Furnival. Sei/nt Gniiil, 2 vol., Londres, l^âl-C;!
;

G. Paris fl J. Uliich, Merlin, 188G, 2 vol. — A consulter : A. Nuit, A7i«/ifs on tlir

Icf/riKl of ttic lioh/ Grail, Londres. 1888; E. ^Vech?^le^, Uebcr die verscliiedi'neii

HédakUoncn des Jloberl von liorron zugeschriebenen Graal-Lance\ot Cj/klus, Halle,

1805, in-8 Utoviania, t. XXV;.
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4. SUCCÈS DE NOTRE LITTÉRATURE NARRATIVE.

Telle est, en son ensemble, la littérature narrative que notre

moyen âge créa pour la société aristocratique. Si, trop sensibles à

la forme, trop épris de bon sens et de bon goût, nous sommes
(entés de la juger bien sévèrement, il faut adoucir pourtant un
peu notre justice, et songer que la prolixe médiocrité de nos

trouvères et de nos conteurs a conqui§ le monde. L'Italie, l'Alle-

tnagPî, les pays Scandinaves, nous empruntèrent la matière de

ijos poèmes : jusqu'en Islande, on chanta Charlemagne et les

exploits de ses pairs, et c'était en lisant le roman de Lancelot que

les amants italiens immortalisés par Dante, que Paolo et Fran-

cesca échangeaient leurs âmes dans un baiser et apprenaient

à pécher. La fière Espagne, qui avait le Cid, ne se résigna pas

longtemps à chanter Roland, mais, pour le vaincre, elle créa à son

image son fantastique Bernaldo del Carpio. Par toute la chré-

tienté enlhi
,
pendant le moyen âge, régnèrent les romans de

France : et peut-être cette universelle popularité de notre litté-

rature est-elle due en partie à quelques-uns des défauts que j'ai

signalés plus haut. Peut-être plus profonds, plus passionnés,

moins attachés aux faits sensibles et aux sentiments superficiels,

nos écrivains eussent-ds été moins universellement compris,

moins constamment goûtés. Moins médiocres, ils n'étaient plus

aussi « moyens », aussi adaptés à la taille de tous les esprits.

Qualités et défauts, tout en eux était « sociable », fait pour l'usage

et le plaisir du plus grand nombre : tout destinait leurs œuvres
à réussir, dans le monde autant qu'en France.

Une autre raison nous rend l'étude de cette littérature intéres-

sante. Si les chefs-d'œuvie y sont bien rares, si la beauté presque
toujours y manque, il faut songer à tout ce qui en est sorti. Les
chansons de geste et les romans bretons sont, si j'ose dire, les

deux souches jumelles qui ont porté quelques-uns des rameaux
les plus féconds de notre littérature. D(i la narratiou épique,

conçue encore comme la commémoration fidèle d'un passé héroï-

que, s'est détachée Vlnstoirc, et la matière de France ou de
Bretagne, conçue comme une représentation agréable d'évéue-

nienls imaginaires, est devenue le roman.

Plus particulièrement les récits du cycle breton ont produit le

roman idéaliste, qui nous construit un monde conforme aux secrets

sentiments de notre cœur, puur nous consoler de l'injurieuse et

blessante réalité.

Enfin, plus immédiatement, trois chers-d'œuvre de ce qu'on
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peut appeler la lilléralure iiiternalionale ou curopéenoe sont en

relation directe avec la matière de nos épopées et de nos romans
du moyen âge. liabelais, certainement, l'a connue, au moins par

les derniers renumicnients en prose; son Garyanlua et son I'ch-

tayrucl sont tout fileins de comiques réminiscences. L'Arjoste,

comme le titre même de son Eolund fuvieux l'indique, n'a fait

qu'une étincelante parodie, où rinvolorilaire extravagance de nos

trouvères so transforme en boufl'onnerie consciente; et Cervantè§_

écrit son Don Quichotte pour combattre les ravages que faisait dans
de chaudes cervelles d'hidalyos la contagieuse clievalerie des

Amadis, légitimes lils des Yvain et des Lancelol, plus fous que
leurs pères, ainsi que le voulait la loi d'hérédité.



CHAPITRE III

L'HISTOIRE

Origine de l'histoire en langue vulgaire. — 1. Villehardouin : cheva-

lier et chrélien, mais positif et politique. Le goût de Vaventwe,
et le pittoresque dans sa chronique. Intentions apologétiques. —
2. Joinvilie : relation de son œuvre aux vies de saints. — 3. Carac-

tère de Joinvilie. Comment il a vu saint Louis. L'imagination de
Joinvilie; le don de sympathie.

L'histoire ne fut d'abord qu'un rameau détaché des chansons de

geste. Le respect même et la foi sans réserve qu'on prêtait aux
anciennes légendes de Charlemagne ou de Guillaume au Court Nez

suscitèrent de nouveaux poèmes d'un caractère plus strictement

historique : non qu'on se fit une idée plus scientifique de la vérité,

ou qu'on la cherchât par une méthode plus sévère, mais simple-

ment parce que les faits, soit extraits de chroniques latines, soit

fixés tout frais et encore intacts dans une rédaction littéraire,

n'avaient point subi la préparation par laquelle l'imagination popu-

laire forme l'épopée.

C'est pour les croisades d'abord qu'on eut l'idée d'appliquer la

forme des chansons de geste à des faits contemporains, assez

extraordinaires et lointains pour exciter une viye curiosité. La
Chanson dWntloche et la Chanson de Jérusalem (V^- moitié du xn® siè-

cTej donnent Thisloire peu scientifique et nullement critique, mais

rien que l'histoire de la première croisade. Par malheur ces

poèmes se continuent par des récits de plus en plus romanesques,

extravagants et grossiers; et quand ce n'est pas la fantaisie des

auteurs qui falsifie l'histoire, c'est leur cupidité : il, leur arrive de

prendre de l'argent des barons qui veulent être nommés dans

leurs prétendues chroniques ^

1. Éditions : Antioclie, P. Paris, 1S48. 2 vol.; Jéruxalem, E. Hippeaii, in-S, 1S68.

A consulter : Pigeonneau, le Cycle de la croisade, in-8, 1877.
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L'idée d'appliquer la poésie française au récit des faits histo-

riques perma de divers cotés : surtout en Angleterre, où la pré-

sence d'une langue vaincue, vile et mcpris^'e, comme le peuple qui

la parlait, conférait au français un peu de cette noblesse qui chez
nous appartenait seulement au latin. Le goût des coniposilions

hisloriqu<'s semble avoir été très vif chez les rois anglo-normands
et dans leur entourage : du xii'^au xvi<= siècle, on les voit éclore m
grande abondance. Ce sont tanlùtde vastes clironi(]ues, des sortes d''

poèmes cycliques, comme ce lioman de Brut, ou Geste tlvs Brvtrni>:.

et ce Ilonutn (k liou, ou Geste des Norinands, que rédigea non san>

verve un chanoine de Hayeu.x, Wace (vers il00-117.o), et faulot

des histoires particulières ou des biographies, dont la plus remar-
(|nal)le est une vie anonyme de titdllniinie h' Marccivd, comte d •

Pembroke, qu'on a récemment retrouvée ^.

.Mais cette (i;uvre nous conduit vers la fin du premier tiers du
xni" siècle; à cette date, l'histoire en prose était née : le genre avait

trouvé sa forme. Désormais toute œuvre qui ap|)liquera le vers

épique aux faits historiques sera uh accident et comme un phé-

nomène de rétrogradation dans l'évolution du genre. Des poèmes
du xiv siècle, comme le Combat des Trente et la Vie de Bertrand

Du GuescUn, sont des faits stériles dans l'histoire littéraire, et des

faits insignifiants, dès lors qu'ils ne sont pas des œuvres de génie.

L'histoire- trouva sa forme, semble-t-il, dans le nord de la

France, en Picardie, en Flandre, à la yejlle ou aux premiers jours

du xm'^ siècle TcTes traduclions' de la Chronique du faux Turpin,

deux notamment où l'emploi de la prose est signalé ]iar les auteurs

comme une excellente nouveauté, et une compilation de l'histoire

universelle faite pour ce même comte de Flandre, Baudouin VI, que
Villehardouin va nous montrer élevé au trône de Constantinople,

en sont les premiers monuments. Villehardouin profite de tout le

tiavail qui s'est fait avant lui. Très proche encore des chansons de

geste, il en a le ton, les formules, la couleur : mais, à l'exemple

des traducteurs du faux Turpin, il allège le genre du poids inutile

des rimes, simple embarras quand elles ne sont pas moyen d'art

et forme de poésie; d'autre part, suivant les premiers narrateurs

des croisades, et plus rigoureux qu'eux encore, il saisit les événe-

ments avant toute déformation, tels que ses yeux, et non son ima-

gination, les lui donwent : enfin, de la môme épopée qui achevait

en ce temps-là de dégénérer en roman, il dégage définitivement

l'iiisfoire.

1. Ce poème (sur Icq.iol cf. Pomntxia, XI) et ceux de Wace sont écrits en octo-
syllnbes comme les romans bretons.

2. Cf. V. Meyer, Jiomania, XIV; A. Molinier, dans les Études d'histoire dit

moyen âcje dédiées à G. Monod, 1S97.
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Mémo on pcutpenser que ce genre issu des chansonsde geste réagit

en se constituant sur le genre dont il se séparait. Hien ne livrera

plus sans doute.la poésie narrative aux inventions déréglées, aux
romanesques absurdités, que Texislence d'oeuvres historiques de

plus en plus répandues et nombreuses : elle en perdit ce qui pouvait

lui rester encore de sérieux et de gravité, et fut rejetée tout à fait

vers la fantaisie folle, comme si elle était déchargée de tout autre

soin que d'amuser. Un autre genre avait le dépôt de la vérité. Et

les chansons de geste furent reléguées peu à peu à l'usage des

classes inférieures, qui continuèrent d'y prendre plaisir, parce

qu'elles continuaient d'y avoir foi, et ne lisaient pas les histoires.

1. VILLEHARDÛUIN.

Geoffroy de Villehardouin ', Champenois, dont le nom se ren-

conrrê"'3ahs deux chartes de la comtesse Marie, la fine et noble

dame qui inspirait Lnncelot, nous met sous les yeux, en sa per-

sonne et par son récit, le monde réel en face du fantastique idéal

que décrivait son compatriote Chrétien de Troyes. Ce n'est pas

un Roland, ni un Parceval. De foi intacte et fraîche encore, niais

mondaine, assez enthousiaste pour se croiser, il ne saurait se désin-

<?7'?55S7Tôngtemps : il a des pensées positives dans le cœur, tandis

que le service de Dieu est sur ses lèvres. Il honore l'Église, ses

cardinaux, et le pape même, tant qu'ils ne traversent pas ses

intérêts; et, au prix de son respect, de ses dons, ce qu'il leur

demande surtout, ce sont des pardons, des absolutions : de quoi

se mettre la conscience en repos, avant de faire ou après avoir

fait ses affaires. Rien du martyr, rien du mystique.

Ce n'est pas un Lancelot, non plus, ni un Yvain : la courtoisie,

l'amour, lui semblent bien étrangers. La femme n'a p¥s' de place

1. Biographie. Né à Villehardouin (arrond. de Troyes), entre 1150 et 1164, maréchal

de Champagne, il fut en faveur, semble-t-il, auprès du comte Thibaut 111. 11 prit la

croix au tournoi d'Eory-sur-.\isQe (1199). Envoyé à Venise avec cinq autres barons

pijur traiter du passa.^e des croises, c'est lui qui, après la mort du comte Thibaut

de Champafrne, ouvre l'avis d'offrir le commandement de l'expédition à Boniface,

marquis de Montferrat. Après la prise de Constantinople, il reçoit les fiefs de Traja-

nople et Macra, et devient maréchal de Remanie. Il s'entremet pour réconcilier le

marquis de Montferrat et l'empereur Baudouin, qui tous les deu.x l'estiment fort.

Boniface lui donne le Qef de Messinople. Il a toute la confiance de l'empereur Henri.

H vivait en 1218; il était mort en 1213. Il a diclé ses Mémoires dans les dernière!'

années de sa vie, entre 1207 sans doute et 1212.

2. Éditions de la Conquèle de Constantinople : Biaise de Vigenère, Paris, 1585; Du
Gange, Paris, 1657; de Wailly, Paris. Didot, 1872; Bouchet, Paris, Lemerre, 1892.

— A Consulter : Hanotaux, Revue historique, IV. 7i-100; Debidour, les Chroniqueurs,

t. I (Classiq. Pop.), Lecène et Oudin; G Paris et A. Jeanroy, Extr. des Chroniqueurs
[r., in-16, 1892.
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en son histoire : les pâles (igures iTinipôralrices ou de princesses,

qu'il nous l'ait entrevoir un moment, ne viennent que pour servir

au^ trafics de la politique; lein's personnes sout,des moyens qui

procurent des alliances ou des liels. Elles sont toutes, en vertu de

la valeur qu'elles représentent, « et bonnes et belles ».

La folie chevaleresque n'a pas touch(^ Villeliardouiu : d'autres,

dans rarnii''e, sont des lit^ros de roman par la témérité. Lui, d'im

••'Mirage égal, sans laulaisie comme sans dél'aillance, il met l'iion-

neur à vaincre, non pas à se faire tuer, et ii aime mieux être en

force pour combattre l'ennemi, il ne s'exprse pas sans besoin,

comme il ne se ménage pas au besoin : car, comme il ne s'em-

balle pas, il ne s'clTare jamais. C'est l'homme des circonstance?-

critiques, qu'on met à l'avant-garde ou à l'arrière-garde, et qui

fera toujours tout son devoir. Un désastre, une retraite, le mettent

en valeur : il sauve les débris de l'armée chrétienne après la fatale

journée d'Aïuhinople. Quand il faut agir de la tête autant que des

bras, c'est son alfaire. Avisé, bien « emparlé ». il vaut dans le

conseil plus encore que pour l'action : ambassadeur et orateur des

croisés, conseiller intime des grands chels et des empereurs, c'est

un diplomate, un politique.

Et ce politique est un réaliste, qui ne se paie pas de chimères.

Malgré son vœu, malgré la résistance d'une partie des croisés,

malgré les menaces du pape Innocent IIl, il fut des premiers qui

conçurent le projet de détourner l'expédition de la Terre-Sainte

sur l'empire grec : il fut de ceux qui travaillèrent le plus obstiné-

ment, le plus adroitement à employer contre des chrétiens les

armes prises contre les infidèles. 11 avait vu ce qu'il y avait à

gagner : un ample butin, de riches soldes, de bons fiefs. Ces con-

sidérations toutes-puissantes le mènent, et il ne conçoit pas qu'on

ne s'y rende pas. Il ne se lasse pas d'énumérer dans son livre le

gain, le rapport de chaque succès : chevaux, harnais, or ou

argent, troupeaux, villes ou provinces; il mentionne aussi scrupu-

leusement le produit d'une escarmouche que celui du sac de Con-

slantinople. « Et moult fut grand le gain : et lors furent moult à

l'aise et riches. » Voilà ce qui le touche, et qui légitime assez'la

conduite inattendue de la croisade.

Si peu chiinéri(|uc et romanesque qu'il soit, Yillehardouin est con-

temporain de Chrétien de Troyes : aussi a-t-il son grain d'ima-

gination. Aucune grande pensée ne le mène, lui ni ceux qui vont

à Conslantinople : il n'y a pas trace en eux d'une conception

universelle et désintéressée, le rétablissement de l'unité chrétienne

par la soumission de l'empire grec à l'autorité du pape n'est qu'un

pré'exie pour fermer la bouche aux malveillants. Mais avec la

cupulité, l'attrait de l'inconnu, du merveilleux, les emporte:
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r « aventure » les tente. Calme et avisé comme il est, Villehardouin

n'est pas plus insensible que les autres. Le gain probable met
sa prudence en repos; pour sa conscience, il l'apaise avec des

sophismes : après quoi, il se laisse aller à la joie de 1' «aventure»

Et de là dans la sécheresse de sou récit, ces brèves impressions

qui y sont comme des points lumineux : c'est (jaza, « la cité fermée

de hauts murs et de hautes tours; et vainement eussiez-vous

demandé une plus belle, plus forte ni plus riche » : nette et claire

silhouette qui se détache comme du fond d'un tableau de primitif.

C'est le départ du port de Corfou, « la veille de la Pentecôte, qui

lut mil deux cent trois ans après l'incarnation de Notre-Seigneur

Jésus-Christ. Et là furent toutes les nefs ensemble, et tous les

huissiers, et toutes les galères de l'armée, et beaucoup d'autres

nefs de marchands qui faisaient route ayec eux. Et le jour fut clair

et beau : et le vent doux et bon. Et ils laissèrent aller les voiles au

vent. — Et bien témoigne Geoffroi le maréchal de Champagne
qui cette œuvre dicta, que jamais si belle chose ne fut vue. Et bien

semblait flotte qui dût conquérir le monde : car autant que l'oeil

pouvait voir, on ne voyait que voiles de nefs et de vaisseaux, en

sorte que les cœurs des hommes s'en réjouissaient fort. »

C'est, enfin et surtout, l'éblouissement des yeux et de toute l'àme,

quand, le 23 juin 1203, veille de saint Jean-Baptiste, nos barons

français, de leurs vaisseaux ancrés à San Stefano, « virent tout à
plein Constantinople ».

« Or pouvez vous savoir que ceux-là regardèrent fort Constanti-

nople, qui jamais ne l'avaient vue : car ils ne pouvaient croire que
si riche ville put être en tout le monde, quand ils virent ces hauts

murs et ces riches tours dont elle était close tout autour à la

ronde, et ces riches palais et ces hautes églises, dont il y avait

tant que nul ne l'aurait pu croire, s'il ne l'eût de ses yeux vu, et la

longueur et la largeur de la ville qui sur toutes les autres était

souveraine. Et sachez qu'il n'y eût si hardi à qui la chair ne

frémit; et ce ne fut une merveille; car jamais si grande affaire ne

fut entreprise de nulles gens, depuis que le monde fut créé. »

Ne sent-on pas ici la joie de l'imagination que 1' « aventure »

ravit, avec cette excitation particulière qu'y ajoute la vanité

d'avoir vu et fait ce qui n'a été vu ni fait de personne? Il y a ici

un accent, une note que ne donnent ni l'intérêt politique, ni la

conviction personnelle, ni le .simple esprit guerrier : il y a ici du

sentiment qui mène Yvain à la fontaine merveilleuse. Et il faut

Voir, dans tout le récit, de quel intérêt le sage maréchal de Cham-
pagne et Romanie suit, avec quel plaisir il relate les u aventures»

de quelques-uns de ses compagnons ; non les imprudences dis

champ de bataille, qu'il blâme, mais les pointes hardies en terre
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élrangt're, les sauls dans l'inconnu, si l'on peut diro, roinmc les

étranf^es chevauchées de son neveu (jeofTroy qui lia parue avpc

quelques barons do conquérir la Morée et s'en alla faire souche de

prince.

Un trait manf|ue encore à la physionomie de Villehardouin, cl

c'est peut-être le principal, llya en lui un sentiment, principe et

limite à la lois de l'individualisme, qui le léjL'ilime cl le conlieni
;

cesenlimont, lout-puissant sur lui. cl qui lui sert de règle à juger

toutes les actions d'autrui, c'est l'honneur féodal, le respect du

pacte et du lien social, qui tient unis le vassal et le suzerain. Par

là, les vrais contem|X)rains de Villehardouin, les représentants lit-

/éraires de l'état d'âme qu'il exprime dans l'histoire, c'est (Jarin,

pu Hernicr. Toute la morale se réduit au principe de l'honneur :

tous les devoirs se ramènent aux devoirs réciproques du suzerain

et du vassal. Cela sauf, tout est sauf : nul devoir inférieur, nulle-

obligation de conscience, rien n'autorise à rompre ce lien. Mais

que le suzerain manque à son vassal, rien aussi n'oblige le vassal à

garder une loi que le suzerain n'a pas gardée : patriotisme, salut

public, aucune raison ne compte, et la guerre civile éclate, même
devant l'ennemi, à moins que l'intérêt réciproque des deux adver-

saires n'amène, ou que l'intérêt commun des autres barons n'im-

pose un accommodement.
Cet honneur, à l'occasion, peut faire broncher, comme, d'autres

fois, relever ou retenir l'homnu'. Il apparaît, à lire Villehardouin,

qu'un des puissants motifs qui lui font appuyer la politique de

Boniface et du doge, c'est qu'il a engagé sa foi aux Vénitiens :

ceux-ci, qui s'accommodaient fort pour leur commerce de la jtré-

sence des Musulmans en Egypte, ne tenaient pas à y conduire des

chrétiens. Ils mirent à tel prix leur concours, que l'armée des

chrétiens, insolvable, fut à leur discrétion. Villehardouin, négocia-

teur, avec quelques autres, de ce contrat léonin, s'apercevant trop

tard du piège, mit son honneur à n'être pas démenti : dût-on ne pas

aller en Egypte, dût la croisade avorter, il avait donné sa parole,

il fallait que l'armée la dégageât, en payant les Vénitiens.

La ch.cûuilllLR de Villehardouin n'est pas une histoire, ce sont

des ^l^inoircs : l'homme s'y peint, mais aussi, en regardant l'homme,
on, connaît le livre. 11 nous a raconté clairement, sobrement, forte-

ment les faits auxquels il a pris part depuis qu'on prit la croix,

jusqu'à la mort du marquis de .Mnntferrat en 12(17. Il_ ne_séti'nil

4)05.; il retranche les détails. Il est bref et va à l'essentiel. S'agit-il

d'une bataille, d'un assaut, il dit les forces des deux partis. les

ordres de bataille, les dispositions principales, les incidents déci-

sifs. S'agit-il d'un conseil, rarement expose-t-il les discussions

qiM eurent lieu. Il lui suflità l'ordinaire de marquer qu'on a parlé
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lioaucoup dans un sens et dans l'autre : et il vient aux résolutions

prises. Je ne sais s'il y a une anecdote dans son livre : il faut qu'il

s'afjisse du marquis de Montferrat, pour qu'il nous détai-lle les

circonstances de sa mort. Pour les autres, une ligne lui suffit. Cette

brièveté n'est pas la sécheresse d'un narrateur encore gauche qui

ne sait pas faire sortir et distribuer sa provision intime d'images

et de sentiments : c'est la précision d'un homme d'action qui

coupe court, hait la digression, l'anecdote, et ne veut donner que
l'utile et solide substance des événements. Mais c'est aussi, et

surtout, la réserve d'un politique qui ne veut pas dire tout ce

qu'il sait.

Ni naïf, ni cynique, Villehardouin ne se fait pas illusion sur le

caractère de l'étrange croisade dont il fut un des chefs. Aussi ce

soldat « qui ne mentit jamais », est-il souvent à demi sincère : il

sait l'art de ne pas faire connaître la vérité sans rien articuler de

faux. Il lui plait qu'on prenne la conquête de l'empire grec pour
un accident singulier amené par une suite de circonstances for-

tuites et fatales : il n'a garde de confesser que du jour où Boniface

devint le chef de la croisade, c'était fait de la défense des lieux

saints et du service de Dieu; il n'a garde de laisser entendre que
les Vénitiens ne sont pas des fds dévoués de l'Eglise, et peuvent

entretenir des rapports quelconques avec Abd el-Melek, le sultan

d'Egypte. 11 ne lui plait pas qu'on sache aussi de quelle façon le

pape vit cet accomplissement du vœu fait en prenant la croix :

et il ne souffle pas mot des remontrances, des menaces d'Inno-

cent 111, des négociations par lesquelles Boniface essaye de le

ramener. Il ne faut pas qu'on sache que cet abbé des Vaux de

Cernay qui ne veut pas aller ailleurs qu'en Terre Sainte ou en
Egypte, parle *au nom du pape, et avoué par lui : il faut qu'on

croie que Rome n'a eu que des pardons et de la joie pour ses

enfants qui lui ont rendu l'empire grec.

Après tout, cet abbé des Vaux de (^ernay et tous ceux qui pensaient

comme lui n'avaient pas si tort, ce nous semble : Villehardouin a
trouvé le biais qui les condamne. Ils voulaient « dépecer l'armée »,

la dissoudre ; ils refusaient l'obéissance aux chefs ; ils avaient peur
de r « aventure ». Déserteurs, traîtres, lâches, voilà ce qu'ils sont :

des gens mna honneur enfin. Il le dit, et il le croit. L'adresse est

de ne montrer que cette faee des choses : mais cette adresse, il ne
l'aurait pas, si lui-même ne les voyait déjà ainsi. Sa force est dans
ce qui se mêle de sincérité à son habileté.

Eclairé ainsi par ses propres sentiments, Villehardouin a touché
juste. Dans une œuvre si sèche, ce politique met comme un
germe de psychologie. Il a connu l'homme, et son temps, et sa

race, le jour où il a mis en avant cette grande raison, l'honneur, la
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:i(lélitc au parti, la soliilarité des compagnons d'armes. Parla, il

a convaincu tout le monde, et légitimé l'expiidilinn : les croisés

jui aimaient mieux aller à la croisade contre les Inlidèles, ont fini

par suivre; les lecteurs, avant ces méticuleux critiques de nos

jours, n'ont pas raisonné. Assurément il s'entendait à manier les

Ames, et bon maréchal de Champagne et Romanie, fpii savait que,

là où échouent tous les arguments, quand il s'agit de persuader ce

que le devoir, la conscience et parfois l'intérêt réprouvent, le mot
magique qui perce les cœurs et (ait tout faire, c'est r/io»nrî<r, Yhon-

mur qu'on délinit : « rester avec les autres, ne pas dvperer l'armée » :

en langage moderne, ne pas làclier les camarades.

Comme on voit, l'historien n'est pas seul à faire son profit de

notre première chronique française. Le moraliste aussi, sans des-

sein assurément de l'auteur, s'y peut plaire. Après tout, ces rudes

et simples âmes de barons sont des âmes humaines, et comme
telles, en dépit de l'apparence, souples, et riches, et complexes.

La foi servant à la politique, les actes égoïstes sortant d'une volonté

de sacrifice, la cruauté et l'intérêt se faisant miinstres de la justice

et vengeurs du crime, on voit apparaître ici, quand on lit bien,

quelques-unâ des éternels sophismes, des incessantes contradictions

de la faible humanité qui ne peut renoncer ni à rêver le bien ni à

suivre son bien.

2. CHRONIQUES ET VIES DE SAINTS DU Xlir SIECLE.

Le XIII'' siècle voit do toutes parts éclore les histoires. Les curio-

sités sont éveillées : on ne se résigne plus à « ignorer le genre

humain ». Faits passés, depuis le commencement du monde, faits

contemporains, jusqu'aux extrémités de la terre alors connue, on

veut tout savoir, il se rencontre des gens pour tout écrire.

Nous n'avons pas à nous arrêter aux vastes compilations qui

sont formées en France, en Angleterre ou en Flandre. Le juge-

ment, la critique, la recherche des documents et le contrôle des

témoignages y font trop défaut : ce ne sont pas des œuvres de

science. D'autre part, on n'y trouve ni style, ni goût, ni composi-

tion, ni sens de la vie : ce ne sont pas des œuvres d'art.

Mais à défaut d' « histoires » dignes de' ce nom, les Mémoires

abondent : la voie ouverte par Villehardouin ne sera plus désertée,

et l'aptitude de nos Français à ce genre d'ouvrage, dont les raisons

au reste ne sont pas difficiles k trouver, commence à se marquer

avec éclat. Même après les diplomatiques confidences du maréchal

de Champ.igiie et de Homaiiie, on peu' lire avec intérêt les sou-
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venirs d'un soldat obscur de la quatrième croisade : Robert de

Clari, petit gentilhomme de Picardie, nous re|.iLSCiite l'état de

l'opinion publique dans l'armée, approuvant la direction générale,

la déviation de la croisade, critiquant et maugréant sur les détails

des opérations, tout émerveillé de ce qu'il voit, et nous mettant au

l'ait de toutes ses remarques avec une vivacité d'enfant. 11 Faut

retenir aussi la chronique que vers 1260 rédigea un ménestrel de

Reims : ce recueil confus et sans chronologie de tout ce qui se

disait parmi le peuple sur les hommes et les choses de Terre

Samte, de France, d'Angleterre, entre 1080 et 1260, nous rend la

couleur et le mouvement de la vie du temps.

Ces deu.x nïuvres sont les principales qui remplissent l'intervalle

de Villehardouin à Joinville. Celui-ci naît quelques années seule-

ment après la mort de son devancier : mais un siècle à peu près

sépare les deu.v œuvres, et ÏHistoire de saint Louis nous conduit

aux premières années du xiv*^ siècle, presque à la fin du véritable

moyen âge.

Villehardouin était un politique : Joinville est un hagiographe.

L'Histoire de saint Louis est une vie de saint. Elle se rattache, par
ce caractère, à toute une littérature, dont je n'ai pas parlé encore,

et dont elle résume et ramasse les meilleures qualités : je veux
dire la littérature narrative d'inspiration cléricale. Quoique le

latin fût la langue des clercs, la nécessité cependant d'instruire le

peuple les obligea souvent d'écrire en français, et la nécessité de

captiver l'attention de ces esprits dévots, mais enfantins, leur lit

parfois choisir pour édifier les sujets les plus amusants et qui par-

laient le plus à l'imagination. Une littérature religieuse ainsi se

forma, en partie traduite, en partie originale, correspondant à la

littérature profane, moins riche, mais aussi variée, et couvrant en
quelque sorte la même étendue, de l'épopée au fabliau, et du
roman à la chronique : récits bibliques ou évangéliques, vies de
saints et de saintes, miracles de la Vierge, légendes et traditions

de toute sorte et de toute forme, toute une littérature enfin qui,

se développant comme la poésie la'ïque, eut ainsi son âge roma-
nesque, où s'épanouissent à profusion leS plus fantastiques mira-

cles, où le merveilleux continu se joue des lois de la nature et

parfois des lois de la morale.

La belle, sobre et grave Vie de saint Alexis, un peu antérieure

au Roland qui nous est parvenu, nous représente comme la

période épique de ces narrations religieuses. Puis le romanesque
l'emporta. Les évangiles apocryphes furent préférés à la Bible et à

l'Evangile.; les saints romains, gallo-romains, ou français, avec

leurs maigres légendes et leurs figures presque réelles, ne sou-

tinrent oas la concurrence des saints grecs, orientaux, celtiques,
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saints fantastiques, presliyicux, qui souvent n'avaient [»as vécu, ou

qui n'avaient jamais reçu le haptéme que de ralFection populaire.

L'Irlande l'oiirnil saint Hiandan et les merveilles du Purgatoire

de saint Patrice; saint Eustachc, saint Jean le Poilu, et cet étrange

saint tircgoire qui commence comme Œdipe pour (inir dans la

chaire de saint Pierre, viennent de Grèce; saint Josaphat vient de

plus loin, et c'est le Bouddha même qui, sous ce nom orthodoxe,

se fait révérer de nos dévt)ts aïeux.

Mais surtout la toi du moyen âge lit de la Vierge et de son crédit

auprès de son fils une inépuisable source de merveilleux naïve-

ment absurde '. La Vierge soutient pendant trois jours sur le gibet

un voleur qui lui avait toujours marqué une dévotion particulière.

La Vierge vient remplacer la sacristine d'un couvent, qui s'est

enfuie pour vivre dans la débauche, en sorte qu'on n'a pas remarqué
son absence lorsqu"après bien des années le repentir la ramène.

La Vierge descend du ciel pour essuyer le front mouillé de sueur

d'un baladin qui s'est fait moine, et qui ne sachant rien dont il

puisse servir Notre Dame, fait devant son image ses plus beaux

tours et ses plus brillantes culbutes. On ne se lassait pas d'entendre

comme la bonne Vierge prenait soin de ses dévots.

L'histoire, enfin, sortit aussi de la littérature narrative des

clercs. Si les Macchabées devinrent une chanson de geste, les

livres des iîots, mis en français au xu"^ siècle, sont vraiment un

morceau d'histoire religieuse, et la Bible tout entière fut traduite à

Paris vers 1235, sans doute par des clercs de l'Université. Mais ce

furent surtout les faits contemporains, les grandes crises ou les

grands hommes de l'Église qui firent le passage de la légende

poétique à la biographie historique. Kn l'an U70, le jour de Noël,

l'archevêque de Cantorbéry, primat d'Angleterre, fut assassiné dans

sa cathédrale par quatre chevaliers du roi Henri IL Ce meurtre,

en un tel jour, en un tel lieu, celte audacieuse entreprise de la

force brutale contre la sainteté du caractère ecclésiastique, firent

sur les esprits une impression profonde. Un immense mouvement
d'opinion, en Angleterre et par toute la chrétienté, obligea le roi

assassin à s'humilier, et à faire pénitence sur le tombeau du

martyr. Les vies du martyr se répandirent en grand nombre ; il

en est une qui est remarquable. (ïarnier de Pont-Sainte-Maxenco,

ayant recueilli les témoignages des amis, des parents, de la sœur

du saint, la composa dans les deux ou trois années qui suivirent

le meurtre, en strophes de cinq alexandrins monorimes, et la

1. Lo principal recueil de Miracles di> Notre-Dam<' est celui de Gautier de Coim-i,

qui fui moine à Sainl-Médard di: Soissons, puis prieur do Vic-sur-Aiaue (f 1236).

— Èdillon : par l'abbc l'oquot, Paris, 1857.
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récita plus d'une t'ois aux pèlerins venus pour visiter le tombeau *.

Très exactement inl'ormé, religieusement attaché a la vérité et aux
documents qui la montrent, bon écrivain dont le style a de la

solidité et du relief, ce clerc errant, de vie assez libre, est intrai-

table sur les privilèges et la mission du clergé; c'est un de ces

enfants perdus, de ces polémistes que rien n'effraie, qui, de leur

autorité privée, se font défenseurs et régents de l'Eglise, aussi

prompts à en invectiver la corruption qu'à réclamer pour elle

toute la puissance : l'Église, de tout temps, a eu de ces serviteurs

zélés, brutaux, indociles, qui la gênent, la compromettent autant

qu'ils la servent, et, somme toute, lui font payer cher leurs services.

Pour d'autres raisons, et particulièrement pour la nouveauté

d'un tel caractère dans une telle condition, saint Louis trouva de

nombreux biographes. En moins de quarante ans, Geoffroy de
Beaulieu, confesseur du roi, Guillaume de Nangis, Guillaume de

Chartres, et le confesseur de la reine Marguerite écrivirent la vie,

les enseignements et. les miracles du saint roi : Joinville, qui les

efface tous, mit à profit les travaux des deux premiers pour com-
pléter ses souvenirs personnels.

3. JOINVILLE.

Jean, Sire de Joinville -, Champenois comme Villehardouin, n'est

ni un capitaine ni un homme d'Étal. Il n'a pas les taleals dé "son

devancier : mais c'est un charmant esprit, franc, ouvert, prinie-

sautier, un esprit de la famille de La Fontaine êl de Montaigne.

Il se raconte en racontant saint Louis; il se peint, avec ses goûts,

1. A consulter -.la Vie de saint Thomas le Martyr, étude historique, littéraire et

philolo?ique, par Klienne, Paris, 1883.

2. Biographie. Jean, sire de Joinville, né en 1224 au château de Joinville (Haute-.

Marrie), orphelin de bonne heure, fut élevé dans la cour du comte de Champagne,
Thibaull IV, sou suzerain el son luteur selon la coutume féodale. Majeur et investi de
l'ofûce de sénéchal de Champagne, héréditaire dans sa famille, il se maria II avait

deux enfants quand il partit pour la croisade (avril 1218). En septembre, il rencontra
saint Louis à Chypre. Il resta en ÉRyple, en Syrie jusqu'en 1251. Il refusa de se

croiser avec saint Louis en 1267. Philippe III lui confia vers 1283 l'administration

du comté de Champagne pendant la minorité de Jeanne de Navarre. En 1315, à

quatre-vingt-onze ans, il écrit à Louis X une lettre qu'on a conservée; il promet de
rejoindre bientôt avec ses gens le roi qui marche contre les Flamands. 11 mourut
en 1319. Joinville écrivit son histoire à la requête de Jeanne de Navarre, comtesse
de Champagne et reine de France : comme elle mourut en 1305, le livre de Join-

ville fut offert, en 1309, à son fils Louis (plus tard Louis X).

Éditions : Antoine de Rieux, Poitiers, 1547; Claude Ménard, 1G18; Melot, Sallicï

et Capporonnier, 1761; N. de Wailly, Paris, Didot, gr. in-8, 1874.

A consulter : Vie. H. -F. Delaborde, Jenn de J. et les seiyneurs de J., Pari.s, in-S,

1894; G. Paris et Jeanroy, ouvr. cité; Debidour, ouvr. cité; G. Paris, la Composi-

tion du livre de J. sur saint Louis, Uoiuauia, oct. 1894.
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son humeur, ses vertus, ses faiblesses, ses saillies : mais en se

peignant, il a peint l'homme, ou du moins riiomniedu xin" siècle,

en un de ses plus aimal)les exemplaires.

S'étanl croisé en 12VS, il avait rencontré saint Louis à Chypre :

la droiture, la vivacité, la gaieté de ce chevalier de vingt-

quatre ans avaient séduit le roi, aux côtés de qui il resta pen

dant les six années de cette croisade de misère. De retour en

France, il riait venu frcquemnient à Paris, toujours bien accueilli

de Louis l\, (pii lui montrait une amicale coniiiince. La commis-

sion ecclésiasiique qui lit renc|iiète avant la canonisation l'entendit

pendant deux jours : et quand la reine Jeaime de Navarre, femme
de Philippe IV, voulut connaitie par un récit fidèle la vie du saint

roi, elle sadressa à son sénéchal de Champagne, qui rechercha

dans sa mémoire d'octogénaire des souvenirs tout frais encore,

bien que les plus anciens remontassent à plus de cinquante

années'. Le temps avait un peu brouillé dans son esprit la chrono-

logie : et le dessin des opérations militaires lui apparaît un peu

confusément. Mais on peut douter qu'il les ait jamais bien con-

çues, et ce ne .sont pas les secrets de la stratégie ni des conseils

qui font l'intérêt de son livre.

Tel qu'il est, dans ses deux parties mal équilibrées et fort iné-

gales, l'une consacrée aux vertus, et l'autre aux « chevaleries » de

saint Louis, dans son abondance désordonnée, avec son incohé-

rence, ses redites et ses digressions, ce livre de bonne foi tire sa

force de séduction des deux figures qui l'emplissent et s'y oppo-

sent Scelle du roi et celle du sénéchal de Champagne.
Saint Louis a trop souvent dans les histoires, et même chez

Voltaire, l'angélique et fade pureté d'une image de piété : chez

Joinville, il est saint, autant et plus qu'ailleurs : mais il est homme,
et vivant. Le voiUi, avec ces vertus qui, en ce temps-kà même, et

jusque chez les infidèles, le firent plus fort que tous les talents et

toutes les victoires : la piété d'un moine, le courage d'un soldat,

mais surtout l'abnégation, la perpétuelle immolation du « moi »,

la charité fervente et la justice sévère. Toutes ces vertus, Joinville

nous les fait voir et toucher, il nous les montre en action, dans

les faits particuliers : saint Louis jugeant à Vincennes ou dans

son jardin du palais, ou bien punissant six bourgeois de Paris qui,

pour s'élre arrêtés à manger des fruits dans une ile, avaient

retardé et mis en péril toute la flotte; saint Louis prisonnier des

Sarrasins, qu'il domine par sa sérénité; saint Louis refusant de

quitter sa nef à demi brisée, pour partager le sort de ses gens;

saint Louis portant les cadavres de ses soldats, « sans se boucher

1. Selon M. G.Paris, Joinville utilisa, en 13(fâ, dos mémoires personnels qu'il avail

rédi"!;» peu après Hli; voilà pourquoi il parle lant de lui daus une vie du

saiut roi.
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le nez, et les autres le bouchaient », autant de tableaux expressifs,

saisissants de réalité familière, et que Joinville a rendus popu-

laires. xMuis il dit aussi certains petits effets de grandes vertus,

des excès et des défauts, marques d'humanité, qui rapprochent do

nous le saint, et l'animent sans ramoindrir : nous voyons le roi,

vêtu de grossier camelin, « tremper son vin avec mesure », et

manger ce que son cuisinier lui prépare, sans condescendre

jamais à commander le menu de son repas; nous le voyons,

modeste en sa parole comme pur en ses actes, n'ayant onques

nommé le diable en ses propos, toujours timide et petit enfant

devant sa mère, froid à l'excès et comme indifférent à l'égard de

sa femme et de ses enfants, l'humeur vive avec son angélique

bonté, assez jaloux de son autorité, rabrouant prélats ou Templiers,

quand ils semblent entreprendre dessus, et, pour tout dire, un
peu colère : Joinville ne fait-il pas un pacte avec lui, pour que ni

l'un ni l'autre à l'avenir ne se fâchent, le roi de ses demandes, et

lui des refus du roi?

Les entretiens de saint Louis et de Joinville sont exquis : c'est

la plus fraîche et délicieuse partie du livre. La pieuse gravité,

l'affectueuse et paternelle sollicitude du roi font un contraste avec

les sentiments ou trop mondains ou tout humains du sénéchal, avec

le vif et plaisant naturel de ses réponses, quand il proteste de ne

jamais laver les pieds des pauvres, « ces vilains! » au saint jeudi,

ou d'aimer mieux avoir fait cent péchés mortels que d'être lépreux.

Mais rien n'est charmant comme le geste affectueux du roi, venant

appuyer les deux mains sur les épaules du sénéchal, auquel il n'a

pas parlé de tout le dîner, et qui, tristement retiré près d'une

fenêtre grillée, se croit en disgrâce pour avoir parlé selon l'honneur

et selon la vérité. Ce récit nous fait surgir devant les yeux un
saint Louis intime, familier, souriant, plus aimable et plus

« humain » encore que le roi justicier du bois de Vincennes, et

que le roi chevalier, qui faisait si fière contenance aux jours de
bataille sous son heaume doré.

L'excellent sénéchal admire, aime de tout son cœur la grande
perfection qu'il voit en Louis IX. Elle le dépasse : mais il faut dire

à son honneur que, s'il ne prétend pas l'égaler, elle ne le gêne pas
du moins. Il a assez de bien en lui, pour être à l'aise avec ce

saint, et ne pas se sentir condamné par tant de vertu. Mais Join-

ville est homme; la nature est forte en lui, et se fait jour sans

contrainte. Très brave, il fait son devoir brillamment : à la Mansou-
rah, en Syrie, il est de ceux qui donnent l'exemple et font le

sacrifice de leur vie. Ce n'est pas qu'il n'y tienne : le martyre n'a

pas d'attrait pour lui, et il n'écoute pas son cellérier qui lui con-

seille, et aux autres de sa compagnie, de se faire égorger pour
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aller dans le ciel, au lieu de subir la prison du Sarrasin. Kn plus

d'une occasion, il a peur, et f-Mand'peur : il sue et tremble, et le

dit sans vergogne, d'autant qu'il n-en fait pas moins ce qu'il faut.

Son liumanité, aimable et l'aible, éclate à cbaque page de son

récit, comme lorsque, au départ, il n'ose se retourner vers son

beau cbàteau de Joinville où il laisse ses deux enfants, de peur
que le cœur ne lui fende.

Il est très pieux : étant à Acre, il occupe son loisir à paraphraser

le Credo. Il a des dévotions particulières, à saint Jacques, à saint

Nicolas de Varangeville, à Notre Dame suilout. Il est de ces âmes
qui font les miracles, à force de croire et d'espérer. L'article essen-

tiel de sa foi, c'est que Dieu peut prolonger la vie des hommes qui

le prient. Aussi, en toutccirconstance critique, quand sa nef est en
danger, ou quand l'armée est inquiète du sort du comte de Poi-

tiers, Joinville a le remède : trois processions feront lafTaire, et

avant la troisième, la nef sera au port, le comte aura rejoint

l'armée. Il nous donne des Miracles de Notre Dame, qui valent les

meilleurs de Gautier de Coinci : comment Notre Dame soutint

par les épaules un homme qui était tombé à la mer, sans qu'il

fit même un mouvement pour nager, et comment elle vint couvrir

la poitrine de l'abbé de Clieminon, de peur que le saint homme
ne s'enrhumât en dormant.

Voilà une foi intacte, pure, naïve, et, qui plus est, une foi qui

règle les actes. Dans le château de Joinville, tout jureur et blas-

phémateur reçoit un bon soufflet. En Egypte, il tance six de ses

chevaliers qui bavardent à la messe. Il part à la croisaile, pieds

nus, avec lécharpe et le bourdon du pèlerin. 11 prend au sérieux

la croisade et son vœu : d'abord comme un engagement de vie

pure et chrétienne. Le libertinage de l'armée l'indigne. Par un

cirort plus méritoire, cet aimable homme, qui regrette si tendre-

ment la France et les siens, refuse de quitter Ja Terre Sainte : il

v fait rester le roi, il y resterait sans lui. Il ne veut pas revenir, et

({u'on puisse lui reprocher de n'avoir pas bien fait le servi<.'e de

Dieu.

Au reste, comme saint Louis même, il est assez sur de sa foi

pour ne pas être esclave de l'Eglise : le saint roi prenait un jour

le parti des exfcom munies, le sénéchal est une fois excommunié,
et porte légèrement la chose, sans crainte et sans émotion. Mais

surtout l'homme, et l'homme féodal ne sont pas morts en lui : la

religion n'a étouffé en lui ni l'intérêt ni l'orgueil. A la croisade, en

homme avisé, il se l'ail bien payer du roi : il ne veut pas renon-

cer, ni servir gratis. Ayant une fois tàté de la croisade, il en a

assez, et quand saint Louis reprend la croix et l'engage à l'aire

de même, il répond, avec plus de sens que de zèle, que le meil-
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leur moypn de servir Dieu, pour un seigneur, c'est de rester

sur ses terres, et de protéger ses gens. Il a l'indépendance, la

dignité, l'amour de paraître de la noblesse féodale : pour un

mince grief, il menace de quitter sainl Louis. Il aime le bon vin,

et s'est fait défendre par les « physiciens » d'y mettre de l'eau;

il aime là bonne chère et tient presque table ouverte en Syrie.

11 nous conte comment il remplit ses élables et ses celliers : il

dépense magnifiquement l'argent du roi. 11 aime les riches habits,

et saura bien répliquer à maître Hobert de Sorbon, s'il l'attaque

là-dessus. Ce très honnête et délicat chev?ilier n'entend rien à la

probité commerciale : c'est vertu de bourgeois. En vain les Tem-
pliers essaient-ils de lui faire comprendre qu'ils ne peuvent tou-

cher aux dépôts qu'on leur confie ; il force leur caisse, pour payer

la rançon du roi. Il trouve tout naturel aussi de tricher sur le

paiement, et de frustrer les Sarrasins de di.v mille livres qu'on

leur doit : est-ce péché de tromper les mécréants?

Ces deux hommes excellents, le roi avec le sénéchal, en face de

Perceval et de Galaad, c'est le possible et le réel en face de la chi-

mère et du rêve. Avec plus de singulière perfection, en saint Louis,

avec plus de commune humanité, chez Joinville, voilà l'esprit qui

a créé le monde mystique du Graal, voilà, réalisée en des actes

vraisemblables, accessibles, en pleine réalité historique et vivante,

la chevalerie du Christ. Mais de plus, il y a en ces deux hommes,
dans la libre intimité de leur commerce, dans la naturelle effusion

de leurs natures, à travers leurs dialogues, il y a comme un rayon

de cette grâce aimable et puissante, qui illumina parfois le chris-

tianisme au moyen âge, avant les schismes et les révoltes; ce roi

et ce baron sont de la communion de saint François d'Assise.

Autour d'eux, on voit poindre une aurore de vie mondaine : c'est

Lancelot, et non le Graal, qui donne le Ion; et le mot du comte
de Soissons à Mansourah : « Nous parlerons de celte journée dans
les chambres des dames x, enregistre une orientation délinitive du
tempérament français. Ce jour-là, une des forces morales qui pro-

duiront le xvii« siècle, entre en jeu.

Joinville est une riche nature, dont les actes et relations de la

vie chrétienne et féodale n'épuisent point l'abondance. Son origi-

nalité, sa caractéristique, c'est une curiosité toujours éveillée, tou-

jours active, d'autant qu'à son esprit vierge de toute science solide

et positive, tout est nouveau. Deux ou trois impressions, sèches,

sinon faibles, ou réprimées rapidement, piquent à peine quelques
traits pittoresques sur la grave démonstration de la conduite delà
quatrième croisade : Joinville regarde tout, s'émerveille de tout, et

dit tout. Il semble que l'univers ait été créé pour lui, et que ce soit

le premier regard de l'humanité sur le monde des formes, des

Lansok. — Histoire de la Littératù.e française. '-t



m LITTÉRATURE HÉROÏQUE ET CllEVALERESOUE.

couleurs et du mouvement. Le Nil, qui sort « de Paradis Ter-

restre ». le miracle de ses crues périodiques, les alr(n'(t.z(i!i, où Teau
se lient si fraiclie en plein soleil, les l}«';douins, <• laide et hideuse

gent », à barbe et cheveux noirs, les Tartares, et les commence-
ments merveilleux de leur puissance, la Norvè^^e et la longueur des

jours polaires, trois ménétriers qui jouent du cor et font la cul-

bute, les petites choses comn>o les grandes, ont frappé Joinville,

et viennent après cinquante ans prendre place un peu à l'aven-

lure au milieu des « chevaleries » du roi Louis. Peu de chose

l'amuse, le mot d'une bonne femme, la plaisanterie du comte
iTEu, qui consiste à casser la vaisselle de Joinville avec une
batiste, pendant qu'il dine.

Il a l'imagination vive et les sens éveillés : tout ce qu'on lui

dit, il le voit et le fait voir. Mais surtout il a des yeux : et tout

ce qui a passé devaut ses yeux y laisse une ineffaçable et précise

image. Après cim^uante ans, il voit encore la toile peinte en bleu,

qui revotait le pavillon du Soudan d'Egypte, la cotte vermeille

à raies jaunes d'un garçon qui est venu en Syrie lui offrir ses

services» quand il s'attendait à avoir la télé coupée, il entend la

confession de son con»pagnon sans qu'il lui en reste un mol dans

la mémoire, mais il voit le caleçon de toile écrue d'un Sarrasin, et

ce caleçon toute sa vie lui restera devant les yeux.

C'est cette puissance naturelle de vision et d'imagination qui

fait le charme de .Joinville. Par là, si inférieur qu'il soit à Hérodote

en intelligence, en réflexion, en sens esthétique, ce chevalier

inhabile à penser a dans son récit enfantin des impressions d'une

fraiclieur, d'une vivacité qui font jienser au premier des historiens

grecs. Il est de la même famille, il a le sens de la vie, et il rend

d'un trait léger et juste, avec une grâce inoubliable. J'ai déjà parlé

de ses dialogues : ses tableaux ne valent pas nmins. Le départ de

la flotte chrétienne, aux accents du Veni,creator Spinliix, évoque

p<\r sa simplicité puissante le souvenir du départ de la flotte athé-

nienne pour la Sicile, et je ne sais si le récit de Thucydide est d'un

pathétique plus sobre et plus saisissant.

C'est qu'à ce don de l'imagination, Joinville joint celui de la

sympathie : il sent comme il voit, et avec les images amassées

dang soTi'souvenir se réveillent en foule les émotions qu'il a res-

senties. Après un demi-siècle, il retrouve les sentiments complexes

du jour du départ, l'allégresse, l'anxiété, le regret, tout ce que

le connu que l'on quitte, et l'inconnu où l'on va, peuvent mêler

d'agitations morales aux impressions physiques de l'œil et de

l'oreille. Point de sentimentalité du reste, ni de mélancolie : la

jgie domine et dans l'ilme et dans la parole de Joinville; mais il

iTcIans l'occasion, sur les misères de ses amis ou de ses compa-
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gtions, des expressions de tendresse et de pieté, fmes comme le

sentiment qui un moment attrista sa belle humeur. Il n'y a rien

de plus délicat et de plus pénétrant que cette scène de la

dernière piesse du prêtre de Joinville, qui soutenu, dans les bras

de son seigneur, acheva à grand'peine de chanter l'office du jour,

et (< onques puis ne chanta ».

Nul art ne vaut mieux que ce naturel, et c'est de pareilles sen-

sations qu'un autre Champenois, quatre siècles plus tard, fera

l'étofîe de sa poésie : Joinville a ce qui manque aux auteurs de

fabliaux, pour annoncer La Fontaine.



CHAPITRE IV

POÉSIE LYRIQUE

Médiocre apliUnJe de l'esprit français au lyrisme.-— I. Ancien lyrisme
français. Chansons de iemmes; roynaiices

; pastourelles.— 2. Influence
du lyrisme provençal au xii' siècle. La théorie de l'amour courtois.
La cour de Champagne et ses poètes. Médiocrité de l'inspiration.

Le Français n'est pas lyrique. Trois ou quatre fois dans les dix

siiécics que compte sou histoire littéraire, il a fait efîort pour se

créer une poésie lyrique : ce n'est que de nos jours qu'il a vrai-

ment réussi. Cette impuissance prolongée était le revers et la

rançon de nos qualités.

Cet homme de Schopenhauer, « qui n'aurait été conduit ni par
son expérience personnelle, ni par des réflexions suflisamment
profondes, jusqu'à reconnaître que la perpétuité des soulTrances

est l'essence même de la vie; qui au contraire se plairait à vivre,

qui dans la vie trouverait tout à souhait; qui de sens rassis con-
sentirait à voir durer sa vie telle qu'il Ta vue se dérouler, sans

terme, ou à la voir se répéter toujours; un homme chez qui le

goùl de la vie serait assez fort pour lui faire trouver le marché
bon, d'en payer les jouissances au prix de tant de fatigues et de

])eines dont elle est inséparable », cet homme-là ne se réi)andrait

guère en chants lyriques; et cet homme-là, c'est nous. Ce fut nous
du moins pendant des siècles: nous avions arrangé nos affaires

pour ne regarder que la terre et l'existence présente, et pour être

débarrassés de tout ce qui générait l'action ; nous avions donné
procuration à l'Église de régler pour nous la question de la des-

tinée, de la mort et de l'éternité, de façon à n'y plus penser que

dans les courts moments où elle nous établit notre compte. Nous
avions soigneusement enclos dans un coin de notre àmc les

inquiétudes métaphysiques et les tristesses religieuses, de peur

de les mêler à notre vie et qu'elle n'en lût troublée : nous les
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avions, pour pins de sûreté, résolues en idées et en actes d'accord

avec l'Église. Le monde extérieur n'était pour nous qu'un objet

intelligible : et quand notre intelligence trop faible encore no sV

appliquait pas pour en tirer des concepts, noire volonté en faisai',

le champ de son action : nous ne voyions dans la nature que

nous-mêmes, l'o'bjet qu'elle présentait et l'obstacle qu'elle oppo-

sait à nos ambitions. Tant qu'il en a été ainsi, une grande poésie

lyrique ne pouvait sortir chez nous des éléments ni des circon-

stances qui ailleurs la produisaient.

1. ANCIEN LYRISME FR.VNÇAIS

Il était naturel que la femme, à qui, surtout en ce temps-là,

l'action était interdite, vécût un peu plus de rêves et d'émotions et

les épanchât en poésie. A la femme, en effet, se rapportent les

origines de notre littérature lyrique : pour elle, et peut-être par

elle, aux temps de la création vraiment spontanée et populaire,

lurent composées les cliansons à danser et les chansojis de toile '.

Les chansons dont, aux x'' ou xi<^ siècles, les femmes et les jeunes

fdles de nos villages accompagnaient leurs « caroles », l'une d'elles

chantant le thème fondamental en solo et les autres reprenant en

chœur les refrains à intervalles plus ou moins rapprochés, ne nous

sont point parvenues. Mais par quelques refrains d'un caractère

ancien et populaire, qui leur ont sans doute appartenu, ])ar les

traces qu'elles ont laissées dans les refrains, les motets.,]e?,balletlcs

du xui'^et du xiv'= siècle, par les poésies déjà littéraires qu'elles ont

suscitées en Sicile, en Allemagne, en Portugal, l'érudition contem-

poraine a pu nous en donner une idée.

Aalis tôt se leva :

.

— Bonjour ait qui rhon cœur a —
Beau se vêtit et para,

Dessous l'aulnoie.

— Bonjour ait qui mon cœur a,

N'est arec moi.

Toutes ces chansons ne parlent que d'amour; c'est la jeune fille,

joyeuse de sa jeunesse et d'être jolie, qui se vante d'avoir un
ami, ou se plaint de ne pas en avoir; qui veut épouser celui que

1. Textes : K. Barlsch, Romanzen uml Pa.Htourellen (1870, in-8). — A consulter :

A. Jeanroy, les Origines de la poésie lyrique en France au moyen âge. Paris,

Hachette, 1889, in-8. G. Paris, les Origines de la poésie lyrique en France, Journal

des Savants, nov., déc. 1891, mars el juillet 1892.



8A LITTÉRATURE HÉROÏQUE ET CHRVALERESOUK-

ses parents lui n'fusont, ou refuse celui qu'ils lui donnent, cl

nous (lit leur dureté. C'est la mal mariée, se lamentant de son
vilain jaloux et brutal. Les rencontres, les rendez-vous, les départs,

les absences, les abandons, les dangers, les surprises, les craintes

et les ruses tbat la matière des émotions et des chansons. Mais

la chanson n'est pas devenue une ode : ni le sentiment de la

nature et la communication sympathique avec la vie universelle,

ni la jirofonde et frénii.çsante intuition des conditions éternelles

de riiuniaine soufîrance, ni enfin l'intime intensité de la passion,

et l'absorption de tout l'être en une allée tion, ne venaient élargir

le couplet de danse en strophe lyrique. Cela restait grêle, léger

et joli : un rythme vif, sautillant, aimable, merveilleusement

apte à recevoir cette mousse de sentiments qui débordent de

Tàme sans l'emplir. Rien ici de fougueux, rien de l'ardente aliéna-

tion de tout le moi : c'est d' « amourettes » qu'il s'agit. L'amour
contrarié souffre : c'est la révolte de la volonté, qyii s'irrite de

l'obstacle, plutôt que le cri de l'àme possédée et privée de son

bien. La tendance positive et pratique de la race s'affirme; la

grande affaire est le plaisir. Les chanteurs nous font surtout

l'histoire extérieure de leur amour : la situation prime tout, et

ainsi la chanson prend un caractère dramatique et narratif. Il y
en avait qui mettaient en scène les deux amants, ou bien la lille

avec sa mère, lafenime avec son mari ; d'autres, con)me celles

d'AaIis ou de Robin, qui furent très populaires, étaient des his-

toires en couplets, des contes chantés, des romances.

C'étaient des romances aussi qui consolaient les femmes assises

à liler dans l'écrasant ennui des jours monotones : belle Églantine
(( devant sa mère cousait une chemise »

; belle Amelot « seule en
chambre filait ». Relie Amelot en chantant nomme son ami, et sa

mère l'entend ; belle Eglantine ne nomme pas le sien, mais à voir

son « gent corps », sa mère ne peut douter quelle en ail un. Après
plus ou moins de paroles, belle Églantine a son Henri, et belle

Amelot son tiarin. Belle Erembour à sa fenêtre voit passer le comte
Renaud, qui l'a abandonnée. Elle l'a^ipelle, se justifie de l'infidélité

dont le soupçon lavait éloigné. Voila de (pioi les chansons de toile

entretenaient nos rudes aïeules : voilà ce qui enfiévrait leurs ima-
ginations oublieuses de la pauvre et froide réalité. Ces vieilles

romances anonymes', ct)ntem{»oraines des anciemies chansons de
geste, nous offrent le même sentiment violent, grossier, sans

nuances ni raffinement.

La chaiisou à daus^, comme aussi la chanson de toile, se com-

1. Je ne m'occupe pas des imiialions plus que médiocres qui furent composées aa
Xiiio siècle par Audufrui le U&lard.
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posait essentiellement de couplets et de refrains : selon l'agence-

ment de ces deux parties, la Teprise plus ou moins fréquente du
refrain, et la distribution des vers qu'il enferme, il se forma dilTé-

reiits genres, rondrts, hallettes, virelis ', d'où sortiront à la fin les

poèmes à forme fixe du xiv<' siècle, rondeaux, ballades et virelais.

il se forma d'autres genres selon la forme choisie, et selon la

nature des accessoires employés pour particulariser le thème
général : la séparation des amants, avertis du lever du jour par
l'alouette, et plus tard parle veilleur, constitua ra«6e, la rencontre

d'un chevalier et d'une bergère, qui souvent le refuse et parfois

l'accepte, forma la pastourelle, dont les rythmes furent particu-

lièrement vifs et gracieux. Il n'est pas sur que ces deux derniers

genres n'aient pas été importés du Midi au Nord : cependant la

réalité a pu en fournir les thèmes, comme ceux des chansons à

danser et des romances.

Il y eut aussi des chansons qui s'adressaient aux hommes et en
traduisaient les sentiments : une chanson de croisade présente le

plus ancien exemple qu'on ait des rimes enlacées ^. Elle fut com-
posée avant 1147, pour la seconde croisade. La pièce est curieuse,

plus oratoire que lyrique, avec plus de raisonnement que de pas-
sion, et un emploi significatif du lieu commun moral :

Comtes ni ducs ni les rois couronnés
Ne se pourront à la mort dérober :

Car, quand ils ont grands trésors amassés,
Plus il leur faut partir à grand regret.

Mieux leur valût les employer à bien :

Car quand ils sont en terre ensevelis,

Ne leur sert plus ni château ni cité.

Avec cette strophe et la pièce qui la contient ce sont les idées

générales qui font leur entrée dans notre littérature ; nous met-
tons le pied dans la voie qui mène à Malherbe.

Que serait-il sorti de ces premiers essais de notre poésie lyrique?

l. Voici les formules principales de tous ces genres : les majuscules désignent les

refrains; les minuscules correspondantes aux majuscules indiquent dos vers construits

sur les mêmes rimes que les refrains. Chansons de toile : aaaB, aaaBB; moins
anciennement, naabS, aaabAB; etc. — Chansons a danser : aaabCB, aaabAB, etc.

( La forme la plus habituelle était un couplet monorime suivi d'un refrain qui y
élail rattaché d'une façon quelconque : le nombre des couplets était indéterminé. »

— RoNDETS : aAabAB (cf. la chanson citée p. 79). Le refrain était chanté au début
de la pièce; le nombre des couplets est indéterminé. — Ballettes : 3 couplets, suivis

de refrain»; refrains chantés au début do la pièce : ababbcCC ; abababaACA; etc.

L'entrelacement des rimes est emprunté aux chansons savantes. — Vireli8 : tient da
rondet et de la batlette : ABncabAB.

9. On la trouvera dans Créoet, t. I. p. 38.
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l'iMi de chose peut-être, car il ne parait pas qu'on les ait fort

t'slimés : on ne songea même pas à les recueillir. F/influence pro-

vençale vint, aux environs de lliiOj interrompre le courant du
lyrisme original de la France, et susciter cliez nous une poésie

artilicielle et savante : mais en même temps, mettant les vers lyri-

ques en honneur, elle contribua à sauver quelques débris de la pro-

duction populaire des siècles antérieurs; elle éveilla sur eux la

curiosité qui les fit écrite et nous les a transmis.

2. INFLUENCE DU LYRISME PROVENÇAL.

Les femmes ont eu aussi une part considérable dans la création

de la poésie provençale : hien plus encore que dans le Nord, elle fut

leur œuvre, et reçut d'elles sa matière et son objet. Elle y eut cet

avantage de rencontrer un état social qui leur donnait plus d'em-

pire, cl fit une loi de leur goût. Toutes les circonstances, au reste,

en préparaient la riche et facile floraison : tandis que le baron du
Nord, entre les murs épais de sa maussade forteresse, menacé et

menaçant, ne rêvait que la guerre, les nobles du Midi, en paix et

pacifiques sous deux ou trois grands comtes, riches, hantant les

villes, épris de fêtes, la joie dans l'âme et dans les yeux, l'esprit

déjà sensible au jeu des idées, et l'oreille éprise de la grâce des

rythmes, se faisaient une littérature en harmonie avec les condi-

tions physiques et sociales de leur vie. Dans leur loisir, l'amour

devenait une grande affaire, et pour plaire aux femmes, ils se polis-

saient, s'humanisaient, dépouillaient l'ignorance et la brutalité

féodales. Ayant à compter plus d'émotions que d'actions dans leur

vie, ils n'avaient pas tant besoin d'une épopée, mais ils créèrent

naturellement une poésie lyrique.

A la fin du xi" siècle se forma l'art des troubadours ' : art subtil

et savant, plus charmant que fort, plus personnel et plus passionné

au début, plus large aussi et embrassant dans la variété de ses

genres la diversité des objets de l'activité et des passions humaines,

puis de plus en plus restreint au culte de la femme, à l'expression

de l'amour, et dans l'amour, de plus en plus affranchi des parti-

cularités du tempéiament individuel, soustrait aux violences de la

passion, aux inégalités du cieur, de plus en plus soumis à l'intel-

ligence fine et raisonneuse, et encadrant dans des rythmes tou-

1. Éditions: llaynouard. Choix îles poésies orii/iiiales îles Troubiidoiirs. Paris, 1S18

il suiv., 6 vol. in-8; K. Bartsch, Chresiomathie provençale, -i" édit., Elberfeld, 1880,

j„.8. — A consulter : Fr. Diez, la Poésie des Troubadours, Irad. p. le baron F. de

Hoisiq, Paris et Lille, ISiâ, in-8; A. Thomas, Fruncesco da BarberinOy in-8, 1883.
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jours divers des lieux communs toujours les mêmes. Telle qu'elle

devint trop vite, avec sa technique compliquée et sa froide insin-

cérilé, avec rinsuftisance esthétique de son élégance abstraite et

de sa banale distinction, que réparait la nature d'une langue chaude

et sonore, la poésie provençale n'en avait pas moins un grand i)rix :

c'était la première fois, depuis les Romains, que la poésie était un

art, que le poète concevait un idéal de perl'ection formelle, et se

faisait une loi de la réaliser en son œuvre.

Une autre nouveauté, et non moins considérable, c'était l'amour

courtois. Don libre et gratuit, irréductible comme tel à la forme

d'un devoir, l'amour est le bien souverain, principe, effet et signe

de toute nolilesse et de toute valeur. Il ne veut se donner qu'à la

perfection, et il donne la perfection. Il ne peut naître que pour un
objet excellent €l dans un sujet excellent. Toute vertu y est enclose.

L'amant à genoux, humble, dévot, ardent, reçoit la vie ou la

mort de sa dame : il désire l'honneur et le bien de sa dame plus

que sa vie propre : il a assez de bonheur, s'il aime : il est joyeux

de souffrir, et accroît son mérite en souffrant. Il espère et désire,

mais comme le chrétien espère ou désire le ciel, sans en faire le

motif de sa dévotion.

Si on analyse le contenu de cette forme originale de l'amour

dont les Provençaux ont enrichi la littérature, elle repose sur l'idée

de la perfection conçue comme s'imposant à la fois à l'intelligence

et à la volonté, devenant fin en même temps que connaissance, et

sur la préférence désintéressée qui fait que le moi subordonne son

bien au bien de l'objet aimé, selon l'ordre des degrés de perfection

qu'il découvre en soi et dans l'objet. Ainsi les éléments intellectuels et

moraux dominent dans l'amour courtois. 11 n'est pas difficile de

supjîôser que, l'identité des mots aidant, lamour chrétien, aspira-

tion éperdue vers le Dieu infini et parfait, désir affiné et subtilisé

par le sentiment du néant de l'àme amoureuse devant l'incompré-

hensible objet de l'amour, ce sentiment de tendresse mystique a

fourni le type de la dévotion galante de l'amant à sa dame.
« L'amour est une grande chose, un grand bien, qui rend tout

fardeau léger.... L'amour pousse aux grandes actions, et excite à

désirer toujours une perfection plus haute.... Rien n'est plus doux
que l'amour, rien n'est plus fort, ni plus haut, ni plus large, ni

plus suave, ni plus plein, ni meilleur au ciel ni sur la terre....

L'amour vole, court, il a la joie. Il est libre et ne peut être retenu....

L'amour surtout n'a pas de mesure, et s'exalte dans une ardeur

sans mesure.... L'amour ne sent point le poids ni la peine, il veut

plus que sa force, et n'allègue jamais l'impossibilité, et se croit

tout possible et tout permis.... L'amour veille; en dormant même
il veille.... Celui qui aime sait la force de ce mot.... On ne vit point



8.S LlTTÉRATURl'l HhKiMyUK KT r.HIvV ALl.UESQUE.

sans douleur dans l'ainour. Celui tjui n'est pas l'ail à tout soull'rir,

et à faire la volonté de l'objet aimé, n'est pas digne du nom
d'amant. »

Il n'y a pas un de ces mots par où Vlm'Uation peint l'amour de

Dieu, qui ne réponde à une des lois de l'amour courtois : tant les

deu.v amours ne sont qu'une même essence! Tandis que la poésie

antique ne connaissait que la passion physique, et, pour rendre

raison de la force de l'amour, regardait le désir allumé i)ar

VéiHis dans la nature entière à la saison nouvelle, la poésie

moderne, par une orientation toute contraire, assimilera l'amour

humai» à l'amour divin et en fondera la puissance sur l'infinie

disproportion du mérite au désir Même quand le terme réel

de l'amour appartiendra à l'ordre le plus matériel et terrestre,

la pensée et la parole s'en détourneront, et c'est à |>eine si,

comme indice de ses antiques et traditioMnelles attaches au

monde de la sensation physique, il gardera ces descriptions du
printemps, saison du réveil de la vie universelle; encore ces

descriptions seront-elles de moins en moins sincères et vivantes,

et ne subsisteront-elles chez la plupart des poètes que comme une
forme vide de sens, un organe inutile et atrophié. Quel rapport

en effet ont-elles avec la qualité du sentiment dont elles intro-

duisent l'expression?

Mais il est à noter que si l'Infini, réalisé en l'image d'un Dieu

personnel, et pourtant conçu en son incompréhensible et inima-

ginable essence, peut contenter l'àme qui s'y élance et s'y absorbe,

il n'en va pas tout à fait de même de l'amour humain. Comme
l'amour parlait des mystiques ne saurait être l'état du commun
des fidèles, et les dégraderait plus qu'il ne les élèverait, s'ils

essayaient d'y atteindre, ainsi le pur amour des Provençaux ne

saurait être à la portée que d'une rare élite. Quel est l'objet qui

paraîtra digne, le sujet qui sera capable d'une telle dévotion?

Aussi, à l'ordinaire, nos amants resteront bien loin des ardeurs

qui échauffent chaque ligne de VImitation : leur dame ne sera que

l'idée de la dame, leur passion ne sera que l'idée de la passion;

tout se passera dans leur tête, en constructions abstraites, non
dans leurs cœurs en vivantes émotions. Et tout sera dans leurs

vers arlilicicuse rhétorique et invention verbale.

Néanmoins il fallait insister sur cette création de poètes proven-
çaux . Car leur amour courtois, c'est l'amour romanesque, et l'amour
romanesque, c'est ce qui a feinpli notre littératm-Cpendant quatre
ou cinq siècles : hors de là, il n'y a que l'amour gaulois, positif,

vaniteux et jovial. A travers les romans chevaleresques et pas-

toraux, les éh'gies et les tragédies, la conception des trouLadours
s'étalera, s'épanouira, jusqu'à ce qu'elle reucoiitrc ses formules
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définitives, philosophique dans Descartes et poétique dans Cor-

neille, qui en feront saillir un élément de vérité. Elle ne sera

délogée et reléguée entre les conventions surannées que par

Racine, qui retrouvera l'amour douloureux, l'antique désir, enve-

loppé et complique de tout ce que quinze ou vingt siècles ont

ajouté au fond naturel de Ihomme.
Nos hommes du Nord, quand ils connurent la poésie pro-

vençale, furent étonnés, éblouis, charmés : fond et forme, tout

était pour eux une révélation. La communication ne se lit pas d'abord,

comme on pouvait s'y attendre, par les provinces du centie. Elle

se fit par l'Orient; ce fut en Terre Sainte, à la croisade, -«[ue la

Flandre et la Provence, la Lorraine et le Languedoc se rencon-

trèrent. Ainsi s'explique que les premiers protecteurs et les pre-

miers imitateurs que la i)oésie méridionale obtint en deçà de la

Loire, soient du Nord et de l'Est. Avec Aliéner d'Aquitaine, qui

fut mariée successivement aux rois de France et d'Angleterre, les

troubadours et leur art envahirent les provinces de langue fran-

çaise : quand les deux filles d' Aliéner et de Louis VU eurent épousé

les comtes de Champagne et de Blois, Reims et Blois, avec Paris^

devinrent des centres de poésie courtoise. Dans les dernières

années du xn" siècle, et le commencement du xni«, l'imitation des

Provençaux fleurit : c'est le temps de Conon de Béthune, de
BLûn4ei-de Nesles, de Gace Brûlé, du Châtelain de Coucy, de Thi-

baut de Navarre *. Cependant, après un siècle de vogue à peu près,

lé~Iyrisme savant décline; nos barons se refroidissent et le dé-

laissent; mais, comme il était arrivé pour i'épopée, les bourgeois

1. Biographie : Conoa de Béthune prit part à deux croisades, en 1189 et en 1199.

Dans cette dernière, il fut un des diplomates et des orateurs de l'armée, avec Viilehar-

douin, quL en parle avec estime. 11 mourut en 1224. — Blondel de Nesles vécut dans

lu fiii du xii>^ siècle : on ne sait rien de sa vie. — Gace Brûlé, chevalier champenois,

commença à écrire dans les vingt dernières du xif" siècle. 11 alla dans sa jeunesse

(avant 1186), en Bretagne : c'est là qu'il fit la jolio chanson : les Oisillons de mon
pai/s — ai ois en Bretagne. Il mourut vers 1220. — Le Châtelain do Couoy paraît

avoir été Gui II, mort eu 1201, qui prit part aussi à la quatrième croisado. L'his-

toire de ses amours avec la dame de Faycl est toute romanesque. — Thibaut IV,

comte de Champagne et roi de Navarre (1201-12")3), prit part à la croisade contre lu3

Albigeois et à la révolte des çrrands vassaux contre la régente Blanche de Caslillc.

La tradition qui le lait amoureux de cette reine ne repose sur aucune donnée sc-

ricnse. — Éditions : Dinaux. Trowères. jon(i leurs et ménestrels du nord ne la Frniice

et du midi de la Belf/iqne. Valencicunes et l-'aris, 1837-63, 4 vol. in-8 , Scheler, Trou-

vères Belges, Bruxelles, 1S7G-1879, 2 vol. in-S
; Tarbé, les Chansonniers de Champagne,

Reims, 1850, in-8. Chansons de Thihant IV, Reims, 1851, in-8; les Œuvres de

Blondel de Nesles, Reims, 1802, in-8; Kath, Die fJeder des Caste.llan von Couci/, llei-

dcilberg, 1883, in-8. A. NVallcnskold, éd. do Conon de Béthune, Helsiugfors, 1891,

J. Brakelmann, Les plus anciens chansonniers français. Paris, 1891. Chansons de
Gace fSrtdé, p. p. G. Huet (Soc. des anc. textes), 1902, in-8. — A consulter : llist.

titt. de la Fr., t. XXIII. A. Jeanroy, De noatralibus medii sévi poetis qui priniiim

lijricu Aquilanix earmina iniiluti sint. 189'J.
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avaient rccuoilli l'art qui perdait la faveur des nobles, et lui assu-

rent une prnionaafion de vie : dans les communes picardes,

à Arras, IJodol, Moniot, Adam de la Halle font durer la poésie

courtoise justju'aux dernières années du xni" siècle.

Elle n'avait f^nère vécu que d'une vie factice, n'ayant pas eu la

bonne fortune de rencontrer un de ces esprits en qui elle se fût

transformée, de façon à devenii une forme nécessaire du génie

national. Elle ne fut cbez nos trouvères qu'une doctrine apprise,

science, comme dit Montaigne, logée an binit de leurs lèvref^, vaine

et froide idéalité, aristocratique dessin d'une vie élégante, dont
l'élégance consiste à exclure les sentiments naturels et à s'abstraire

des conditions réelles de la vie. Car, dans le riche et délicat

Midi, celle doctrine répondait encore h quelque réalité, à un cer-

tain ordre de relations établi entre les bommes et les femmes :

mais, dans notre Nord, si rude et si brutal, loin d'avoir son fonde-

ment dans la vie, elle restait absolument irréelle, idéale et didac-

tique. Si l'on pouvait faire ici un examen détaillé des œuvres, on
aurait à signaler quelque sincérité chez nos plus anciens poètes, et

l'on distinguerait, avec M. Jeanroy, dans les vers d'Hugues de Berzé

on de Conon de Béthune quelques nuances de leur tempérament.
Mais ces empreintes de la personnalité sont bien légères, et cessent

vite : et, au contraire, le trait le plus sensible de notre lyrisme

savant, c'est combien du premier au dernier jour il n'a été que
fade convention, monotone recommencement et méthodique exploi-

tation de thèmes communs. Il semble reposer tout entier sur cette

gageure, de ne donner à la poésie aucun point d'appui ni dans la

réalité extérieure ni dans la conscience intime. On Ht d'abord

quelques chansons de croisade, ou des chansons politiques : mais

bientôt nos trouvères se réduisirent à l'amour, entendons â l'idée

de l'amour et aux délicates déductions de cette idi'-e. Toutes feurs

dames sont pareilles : ou plutôt c'est la même dame qu'ils célè-

brent, « la bien faite au vis clair », la définition de la dame par-

faite en beauté, sens et vertu. Toutes leurs passions sont pareilles :

ou plutôt ils se servent tous sans passion de la môme formule

de la passion.

Ils ont beaucoup d'art, et n'ont même que de l'art : on n'oserait

dire que ce sont vraiment des artistes. Ils ont une notion insuffi-

sante, erronée même, de l'art et de la beauté. Ils font consister

l'art et la beauté dans la difficulté et dans la rareté : ils font de

la poésie un exercice intellectuel. Leurs chaiisons, saints d'amow\
tensons et jeux-partis \ qui sont les genres qu'ils empruntent aux

1. Les chansons sont composées do 5, ou 7 strophes triparties (2 4-'2-|-l<2 + 2

4- 9, 2 -f 2 -j- 3) ;cetta Iripartition étant marquée souvent par la répétition des rimes
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Provençaux, sont des formes compliquées qu'il faut analyser pour

les admirer : leurs rythmes subtils, toujours différents, laborieu-

sement renouvelés dans chaque pièce ', sont parfois expressifs,

mais le plus souvent ils sollicitent la rétlexion à les décomposer;

plus inti'lligibles que sensibles, ils appellent It^ juiijement do

Ihonime de métier, échappant au sens populaire ou le déconcer-

tant. On ne saurait faire abstiaction de l'opération intellectuelle,

qui les a formés : c'est à elle que va l'estime ou l'admirai ion.

Nul sentiment aussi et nul amour de la nature : point do vision

ni d'expression pittoresque des formes sensibles. Au début, des

variations souvent banales, parfois gracieuses sur le joli mois de

mai et les oisillons qui s'égaient au renouveau : quelques méta-

phores ou comparaisons peu neuves, point personnelles, et qui

servent à tout le monde. C'est tout, et ce tout ne dure guère. A
partir de Gace Brûlé, l'image est comme pourchassée, exclue,

excommuniée : le concept intellectuel, abstrait, règne seul et sou-

verain. L'invention subtile, l'agencement ingénieux, le raisonne-

ment serré, l'esprit fin ou piquant, voilà ce qu'on estime et ce

dont se piquent nos trouvères. Dès Conon de Béthune, le tour dia-

lectique et oratoire est sensible ^. Gace Brûlé, le Châtelain de Coucy,

Thibaut de Navarre, dissertent, analysent; ils font des discours

ou des causeries. Ils sont remarquables de netteté sèche et spiri-

tuelle. Évidemment, ils ne sont pas poètes, ils n'ont pas l'àme
'

lyrique, et les facultés discursives prédominent en eux. Leur

affaire est de jouer avec des idées : jeu bien français.

dans deux ou trois strophes successives. La tripartilion existe aussi dans la strophe :

les vers se répartissent en trois groupes dont les deux premiers se font pendants. —
Le Sattit d'amour est « une épître dont la forme est variable et qui se présente même
souvent en vers octosyllabiques rimant deux h deux » (G. Paris). — La tenson, peu
employée par les trouvères, est un débat où deux poètes composent alternativement

chacun une strophe. Parfois le poète se donne pour adversaire un personnage fictif et

allégorique. — Le jen-pai'fi est un débat aussi, où le premier poète offre à son con-

frère deux opinions contradictoires à choisir, et soutient celle dont l'autre n'a pas

voulu : la décision est laissée à un ou deux arbitres nommés dans l'envoi.

1. Ils ne doivent même pas se répéter eux-mêmes. Au reste, la plus miace et imper-

ceptible différence sufût.

2. Je n'en veux pour preuve que la fameuse Chanson de croisade : « Ah! amour,
bien dure départie — Me conviendra faire de la meilleure — Qui onques fut aimée ni

servie ! » M. Jeanroy trouve la pièce brûlante. Le début a du sentiment, j'en conviens ;

mais la suite est un discours moral, à la mode de nos odes classiques. Qu'on en juge :

Pour lui m'en vais soupirant en Syrie,

Car je ne dois trahir mon Créateur :

Qui lui faudra en si pressant besoin,

Sachez que Dieu lui faudra en plus grand
Et sachent bien les grands et les petits,

Que là doit-on faire chevalerie,

Où l'on conquiert honneur et paradis,

Et prix et lûâ, «v* ''amour de s'amie.
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Aussi trouvent-ils sans peine — à la suite, lUi reste, de leurs

inaitres — ce qu'on (ippeilera par la suite pétrnrquisme ou pré-

c'iosilé. Gela résulto natuicllemenl de l'ajiplicafion de leur réflexion

à leur conception de l'amour. De là aussi lemidoi qu'ils font de

ralléjïorie : ayant éliminé touli's les réalités de leur poésie, ils l'ont

lie leurs concepts des réalités, et leur attribuent toutes les l'ormes,

qualités et propriétés des choses concrètes. Ils résolvent ainsi à

leur façon, par leur rhétorique, le f,'rand problème que la philoso-

phie scolastique avait posé : entre les réalistes et les nominalistes,

dont ils ignoraient sans doute les débals, ils se déclaraient spon-

tanément réalistes. La nécessité à laquelle la poésie ne peut se

soustraire d'être l'orme et mouvement, projette dans le désert de

cette poésie où ni la nature ni la vie ne pénètrent, tout un peuple

d'abstractions qui ont charge d'imiter les formes de la nature ot

le mouvement de la vie : Prix, Soûlas, Franchise, Merci, Doux-»

Semblant, Orgueil, viennent s'ébattre et combattre sur le terrain

où jadis les (lalulle et les. Properce se montraient eux-mêmes,
jetant les cris de leurs âmes blessées,et montraient leurs Lesbia et

leurs Oiutia, non des idées de femmes, mais de vrais cœurs et de

vrais lemi)éraments de ffinmeg.

Dans le lyrisme savant, eu résumé, rien n'est poplilairo, ni fond^

ni l'orme; par le rariincmout des pensées, par l'artilioe des veriï.

ces (Buvres procèdent d'une essentielle aversion pour le vulgaire

naturel; au bon sens, elles substituent Tesp^il, et se proposent lo

plaisir d'une élite d'initiés, npu runiversel.!?- intelligibilité.



LIVRE II

LITTÉRATURE BOURGEOISE

CHAPITRE I

ROMAN DE RENART ET FABLIAUX

AndcnneLé <le la lilléralure bourgeoise. — 1. Les poèmes de Renarl;

leurs origines possibles et leur formation. Délicatesse de cer-

taines branches, plus expressives que satiriques. La satire et la

parodie dans les romans de Renart. La ruse, ou l'esprit, en face de

la force. — 2. Les Fabliaux. Leur origine; leur date. Esprit des

fabliaux : intention comique. Naissance de la littérature psycho-

logique : l«s fabliaux de Gautier le Long. Décadence et dispari-

tion du genre.

Tout ce que nous avons étudié jusqu'ici, les chansons de geste,

les romans gréco-romains, byzantins oa bretons, la poésie lyrique,

riiistoire même, est au moins par essence et par destination une
littérature aristocratique : c'est aux mœurs, aux sentiments, aux
aspirations des hautes parties de la société féodale que répondent
les œuvres maîtresses et caractéristiques de ces divers genres.

Voici que maintenant parait une littérature bourgeoise : non
moins ancienne en sa matière, et parfois plus ancienne, que la

littérature aristocratique; elle prend forme plus tardivement, parce

qu'il fallait que la bourgeoisie prit de l'importance et s'enrichît,

pour que les trouvères trouvassent honneur et profit à rimer les

contes qui la divertissaient. ïl fallait aussi que l'esprit héroïque

s'affaiblit dans la classe aristocratique, pour que, en se proposant

de plaire à ceux-ci, on ne fût pas obligé de renoncer expressé-

ment à réussir auprès de ceux-là. D'cutant que, par un effet

de la nature même des choses, les sentiments et l'idéal bourgeois

ne pouvaient qu'être et paraître une perpétuelle dérision de l'es-
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prit aristocratique. Au reste, comme les bourgeois se faisaient

dire aussi par les jongleurs dos chansons de peste, la noblesse,

les hommes du moitis, se divertissait des triviales ou burlesques
aventures qui avaient ôté rédigées pour l'amusement des bourgeois.

)e là vitMit (|ue les mêmes poi'tes n'étaient point embarrassés
our rimer de la mémo plume les défaites des inlidèles et les

-ccidents des ménages : le Ticard Jean Bodel, dont on a la Chan-
son i!cs Suxom, est (selon une hypothèse fort plausible) l'auteur

d'une di/aine de contes vulgaires ou obscènes qui nous sont

parvenus; toute proportion gardée, c'est comme si Corneille s'était

délassé du Cid par les Rt^mois ou le Berceau.

La littérature bourgeoise, en sa forme narrative, se présente à

nous sous deux espèces : le Roman de Renart. et les Fabliaux.

11 faut d'abord en établir la situation chronologique, autant du
moins qu'on le peut faire dans nn exposé si sommaire, et dans ce

moyen âge qui, ne laissant jamais reposer aucune œuvre dans la

forme imposée par le poète, les repremi toutes et les remanie
incessamment pendant trois siècles ou quatre. Mais à prendre les

choses en gros, je dirai que le xi" siècle appartient à l'épopée. Dés

le xu", la poésie aristocratique devient une chose de plaisir et de

luxe : c'est l'âge des romans antiques et bretons. Cependant l'es-

prit bourgeois, qu'on voyait poindre dès les temps épiques dans les

yabs du Pèlerinage de Charlemagne, commence à se faire sentir par

des contes ironiques ou plaisants, par des fabliaux, et par quel-

ques branches de Renart : il s'épanouit au xui* par la prodigieuse

fécondité de ces deux genres, tandis que se déploie la noble et

fine galanterie de la poésie lyrique de cour. Mais combien maigre,

combien artificiel est ce lyrisme, auprès de la robuste et copieuse

spontanéité du prosaïsme bourgeois! On le sent vraiment : le

premier n'est qu'une littérature d'exception, tandis que le second

(faut-il s'en féliciter?) sort du {)lus intime fond de la race, et en

représente les plus générales qualités.

1. LE ROMAN 1»E RENART.

Ce qu'on appelle le roman de Rcnarl ' est une collection assez

disparate de narrations versifiées qui, sans suite ni lien, se rappor-

tent à un principal héros, ftenart le goupil, dont l'identité per-

sonnelle fait la seule unité du poème. Autour de Henart a[ii)a-

1. ÉdlUon : Kriist Mnrlin, Strasbourg et Paris, 3 vol. in-8, 1881-87. — A con-

sulter: Erobl Marliii, Obseriuitionn sur le romande Bcniirt, Paris, 1887; Siidre, /e«

Sources flu roman de Jienarl, Paris, 1893, in-8; L. Foulet, Le r. de H., 1914.
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raissent Noble le lion, Ysengrin le loup, Brun l'ours, Tibert le chat,

Tiercelin le corbeau, et combien d'autres, jusqu'à Tardif le limaçon

et Frobeit le grillon ! C'est tout un monde, organisé sur le modèle

de la société humaine. La famille y est coastituée aussi forternenl

que chez nous : tous ces barons sont mariés canoniquement; Ysen-

grin a pour femme Hersent, Rcnart Ermeline; Madame Fière la

lionne ligure aux côtés de Noble le lion, roi, comme il est juste,

de la féodalité animale. Ainsi chaque espèce est fortement indi-

vidualisée; à l'abstraite et vague idée qu'évoque le nom commun
de l'espèce, le nom propre, personnel, substitue l'image précise

d'une physionomie et d'un tempérament uniques. Ce n'est plus le

lion, ni le loup, ni le goupil, Vanimal en soi, résidu incolore de

multiples sensations qui se sont compensées et neutralisées en se

superposant : c'est Noble, c'est Ysengrin, c'est Renart, des indi-

vidus, des héros d'épopée, aussi réels, aussi vivants que les Roland

et les Cuillaume. D'un seul côté, ils sont moins vivants : car ils ne

meurent pas, et rien n'est vraiment vivant que ce qui meurt. Par

cë~bénéfice d'immortalité qui les distingue de leurs congénères

anonymes dont le poème a besoin quelquefois, tous les animaux
que leurs noms individualisent redeviennent des types, et figurent

la permanence indéfinie de l'espèce.

De quels éléments s'est formé le roman de Renœrtl d'où en vient

la matière? et qui d'abord lui donna forme? Ce sont questions

fort disputées; mais pour nous en tenir aux faits principaux et

acquis, il suffira de dire que le roman de Renart est d'origine

essentiellement traditionnelle : et les traditions dont il est sorti

sont tantôt savantes et tantôt, le plus souvent, populaires. On con-

çoit, parle titre même de l'ouvrage, quel rapport en unit le sujet

à celui des Fables qui de l'antiquité gréco-latine furent transmises

en si grand nombre au moyen âge. Ces Fables, conservées dans

des recueils latins qu'on traduisit ensuite en français (comme fit

Marie de France dans son Ysopet), furent très goûtées des clercs à

qui elles inspirèrent toute une littérature, allégorique, satirique

et morale. Une seule branche de Renart est provenue directement

de ce fonds classique et clérical, qui pourtant n'a pas laissé

d'exercer une réelle influence sur la formation de certaines par-

ties du roman. Car nombre de ces apologues, émanant des écoles,

finirent par former une sorte de tradition savante, où puisaient

librement les conteurs sans faire à proprement parler œuvre do

traducteurs. Mais ils prenaient surtout leur matière à la tradition

orale du peuple, et c'est de là que vient la meilleure partie

des poèmes ~dë Renart. C'étaient des contes, sans prétention et

sans intention autre que d'amuser, qui racontaient les actions,

les luttes, les méfaits et les malheurs des animaux : de ces contes,
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(loni los prcniit'is (•lénients remontaient aux j)lus lointaines ori-

gines des iieuplrs européens, les uns venaient de TOricut, connue

ceux où liyun- le lion; d'autres venaient du Nord, comme ceux

dont l'ours était (avant le ioup,^ le prinntif liéros. Depuis des

siècles, ils vivaient dans la mémoire du peuple, et comme ils

préexistaient aux formes littéraires qui en ont fixé ou transformé

un certain nombre dans les poèmes de Renart, ils se sont transmis

jusqu'à nos jours par la même tradition orale dans beaucoup de

pays. Les foUcloristes ont retrouvé chez les Finnois et dans la

Petite-Russie de ces aventures comiques du loup et du renard, qui

divertissaient nos vilains du xiT' siècle.

Ouand eut-on, et qui eut l'idée géniale, épique, d'ajouter au

nom de l'espèce un nom propre qui fit surgir l'individu du type?

Il faut se résoudre à l'ipiiorer. Toujours est-il que, dans la Franci'

du Nord, en pays champenois, picard et vallon, vers le milieu du

XH' siècle, les <ics(cs de Rcnarlle r/y^pi/ étaient devenus assez popu.

laires pour qu'un clerc flamand fit une compilation de ces récils

en vers latins, VYsmgrimus. Vnis, vovs WHo, un poète allemand,

Henri le Glicliezare, faisait de l'histoire de Renaît un poème suiv:,

qui semble attester que les récits français tendaient déjà à S''

grouper dans un certain ordre. Pendant la fin du xu® siècle, cl

une partie du xin*', l'épopée de Renart fut remaniée, amplitiée,

améliorée, gâtée par une foule de poètes, dont beaucoup étaient

des clercs. Les « branches » s'ajoutèrent aux « branches », sans

que jamais une refonte générale en fit un tout bien lié, un poème
unique et d'une sensible unité : ce qu'on ne saurait au reste

regretter. Si la branche U, Renart et Cliantecler, est peut-être le

plus ancien morceau de la collection qui nous est parvenue, le

Jnr/emcnt de Renart en est le principal et le plus fameux épisode :

il eut un immense succès, et fournit le thème essentiel des imita-

tions étrangères du roman, depuis le Rcincke Vos flamand jusqu'au

poème bien connu de Gœlhe.

Rien de plus hétérogène et de plus inégal que les vingi=Sfi0
[

branches de Renart que nous possédons. On y trouve tous les dia-

lectes, dftpuis le pur picard jusqu^à je ne sais quel jargon itaUa-

nisé, toutes les sortes de tons et d'esprits comme tous les degrés

du talent.

Cette inégalité apparaît d'abord dans le maniement de ce qu'on

pourrait appeler Vintrinsèque irrcalUé du sujet. La société d'ani-

maux qu'on nous présente est, par hypothèse, tout idéale et toute

fantaisiste : elle combine des actions et des formes propres à

l'homme avec des actions et des formes propres aux hôtes. C'est

ainsi qu';\ la cour du roi Noble, toutes les espèces vivent en paix :

je veux dii-e qu'entre les animaux titrés de noms propres qui y
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sont assemblés, ne peuvent exister que des luttes féodales. Ce
sont des motifs humains, non leurs instincts d'animaux, qui les

rapprochent ou les brouillent. Ainsi Ysengrin le loup ne son«e
nulle part à manger Belin le mouton, mais il se nourrit de tons

les congénères de dom Belin qu'il peut saisir dans les champs et

dans les parcs. Ainsi Bruyant le taureau et Brichemer le cerf

jouissent de toute la conliance de Noble le lion, qui jamais ne
jettera sur eux sa royale grilTe. Kenart seul fait exception, l'impu-

dent j>ersonnage, et c'est bien son appétit glouton qui en lait

l'éternel ennemi de Chantecler le coq, de Pinte la poule, et de toute

leur noble parenté, comme de la gent vulgaire qui picore sur le

fumier des vilains.

Quelle que soit la fantaisie qui se joue dans l'invention de cette

société d'animaux, et quand elle n'aiirait été créée que pour fournir

un divertissement sans fatigue et sans amertume par le spectacle

d'une agitation sans conséquence et sans gravité, il n'en serait pas
moins vrai que le monde où luttent Renart et Ysengrin s'est orga-

nisé à la ressemblance de celui que connaissaient narrateurs et

auditeurs. El le charme de ces romans de Itenart, comme celui

des Fables de La Fontaine, consiste dans l'application aisée que
l'esprit fait constamment à la vie humaine de ce qui se passe

chez les bêles. Mais on conçoit quelle délicatesse de goût, quelle

légèreté de touche il faudrait pour ne point dépasser la mesure
sous prétexte de rendre la peinture plus comique ou plus maligne
par la précision des ressemblances.

Cette connaissance du juste point où il faut aller, c'est la moitié

du génie de La Fontaine, et c'est ce qui fait de certaines « bran-
ches » de Renaît des choses exquises. Bien surtout ne saurait

donner du poème une idée plus favorable que le morceau qui se

trouve, du reste très illogiquement, l'ouvrir : le Jiismentde Hmart
est vraiment un chef-d^œuyre, à quelques grossièretés près, et

telle de ses parties, comme l'arrivée de dame Pinte demandant
justice de Renart pour la mort de Copée, donne la sensation de
quelque chose d'achevé, d'absolu, d'une œuvre où la puissance,

l'idée de l'écrivain se sont réalisées en perfection. Ce ne sont guère

que deux cents vers : mais, comme dira Boileau, cela vaut de longs

poèmes, et l'on doimerail ])our ces deux cents vers-là bien des

Enfanrcs Garin et des Uuon de Bordeaux. C'est plaisir d'entendre

si justement noter la plainte de dame Pinte la poule, dont cinq

frères et quatre sœurs ont passé sous la dent de Renart : même
pour cette fois il émane de l'expression tout objective comme une
tiède sympathie qui enveloppe, adoucit, allège l'ironie. Puis le

récit court, léger, malicieux, aimable, jetant sur chaque objet une
vive lueur, sans jamais s'arrêter ni insister : la pâmoison de dame
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Pinte, le rugissement du roi justicier, dont messire Couart le lièvre

prend la liiivre, le service funèbre de dame Copée, et les miracles

qui se font sur sa tombe, la guérisou de messire Couart, Yscngrin

faisant mine de se coucher sur la pierre du sépulcre, et se disant

guéri d'un prétendu mal d'oreille, pour empirer l'alfaire de Renarl,

meurtrier delà sainte miraculeuse. Voici dans tout ce petit drame
une grande chose qui apparaît, et qui sera l'une des qualités émi-

nentes, peut-être la plus incontestable supériorité de notre génie et

de notre littérature. Je veux dire la mesure : la délicate^sse et la

sobriété dans la plaisanterie, l'art de conter, et de faire avec rien

une œuvre exquise.

11 s'en faut que les autres « branches » du roman aient la valeur

de ces deux cents vers : cependant on en pourrait citer encore

d'agréables et d'amusantes. Comment Tiberl le chat mangea l'an-

douille à la barbe de Renart, sans lui en faire part, et comment
deux prêtres se disputèrent la fourrure de Tibert qui ne se laissa

pas prendre ; comment Renart prit Chantecler le coq, et comment
Chantecler échappa des dents qui le tenaient ; comment Renart

eut le fromage que Tiecelin le corbeau avait dérobé à une bonii'

femme, et voulut avoir Tiecelin lui-même, etc. : toutes rc-

aventures, et d'autres encore, méritent d'être lues. C'est toujouis

la même absence, si complète qu'elle en devient étrange, du senti-

ment de la nature, en faisant de toute la nature, des bois, des prés,

des eaux, la scène multiple et changeante du drame. Mais c'est

aussi la même vivacité de récit, la même aisance de dialogue, le

même art de railler, et la même ironie qui circule à travers le

roman, pétille et déborde comme une mousse légère.

Les défauts cependant s'accroissent ; et sans parler des obscénités,

je ne retrouve plus, dans les morceaux que j'ai cités, ni dans le

reste du roman, l'exquise mesure (jui fait la valeur de l't'pisode de

Pinte et de Copée. Toute la vivacité de la narration ne l'empêche

point d'être prolixe : chaque chose est rapidement, légèrement

dite, mais il y a trop de choses, et trop d'inutiles ou d'insigni-

fiantes. De même le dialogue est juste, facile, vivant : il se pour-

suit ti'op sans antre but que lui-même, et tourne au jacassement

vide.

Mais surtout la mesure manque dans l'assimilation des animaux
aux hommes. Bien peu de récits échappent à l'incohérence et à

l'absurdité. Jusque dans le Jugement, nous voyons chevaucher les

messagers de Noble, l'ours, le chat, le blaireau, et Renart fortifier

son donjon : c'est bien pis dans les autres branches. Ici Renart et

Yscngrin sarment pour le duel féodal; là Brichemer le cerf revêt

le haubert et porte l'écu au bras : ce qui ne l'empêche pas d'être

chassé par les chiens comme un simple cerf, et pour surcroit
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d'étrangeté, il échappe aux chiens par la vitesse de son cheval

qu'il éperonne. Ailleurs Ysengrin joue aux échecs avec Renart : ei

ils jouent de l'argent! Ailleurs messire Couart le lièvre porte un
vilain dans ses bras, et l'amène à la cour du roi. De telles absur-

dités, évidemment, détruisent le sujet, et supposent une absolue

méconnaissance des conditions esthétiques selon lesquelles, par

sa constitution même, il peut être traité.

Elles nous avertissent aussi que, de bonne heure, plus ou moins
consciemment, la parodie a pris le dessus dans le roman de

Remtrt. Et de fait, assez insignifiant, quoi qu'on en ait dit, comme
peinture des mœurs du xiri» siècle, et, sauf sur un point qui sera

indiqué plus loin, ne nous révélant rien qui ne soit plus fortement

ou plus exactement exprimé ailleurs, le Roman de Renart est d'un

bout à l'autre la plus folle des mascarades et la plus irrévérencieuse

des parodies. Œuvre bourgeoise, on devine ce que lui fournira la

matière de la parodie : la noblesse et l'Eglise. Tout ce qui est par

essence ou par accident aristocratique ou ecclésiastique, sera tra-

vesti sans scrupule et bafoué sans réserve. La littérature des hauts

barons, d'abord : voici tous les thèmes et tous les lieux communs
de l'épopée; nous les reconnaissons au passage : voici la cour du

roi, la guerre féodale naissant d'une partie d'échecs, où quelque

preux se querelle avec le fils de l'empereur, le baron pauvre et

mourant de faim dans son château, et tenant conseil avec ses fils;

voici les messagers qui vont et viennent entre les adversaires, au

grand péril de leurs membres et de leur vie; voici les formalités

des procès en cour du roi, et du duel judiciaire. Voici le moiiiage

de Renart, dont les pacifiques hommes de Dieu ne tireront guère

plus de satisfaction que de Rainoart au tincl. Voici les sentiments

d'orgueil féodal, la confiance du baron en ses fortes murailles,

derrière lesquelles il défie, pourvu qu'il ait des vivres, le roi et le

royaume entier, assuré de tenir jusqu'au jour du jugement. Qui

n'a lu tout cela vingt fois dans les chansons de geste?

Et n'est-ce pas aussi une parodie perpétuelle de la littérature

chevaleresque, que ces aventures multiples, d'où Renart sort le

plus souvent repu et glorieux, Où les autres laissent à l'ordinaire

une patte, un bout de leur queue, ou la peau de leur mufle? C'est

la faim, je le sais, la gloutonnerie qui les poussent hors de chez

eux : il y a pourtant aussi, au moins chez quelques-uns, chez

Renart, chez Ysengrin, chez Tibert, une inquiétude d'humeur, un
besoin de courir fortune, de chercher le péril, qui est en quelque

façon une transposition de l'idéal chevaleresque. Il n'y a rien non
plus daas les mœurs réelles de l'aristocratie féodale, dans ses

habitudes extérieures, dans ses façons de penser et d'agir, qui

ne soit livré à la dérision. Voici notamment les seigneurs qui vont
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à lA croisade : l'enthousiasme qui aniniail les compagnons de

GodelVoyde Bouillon s'est bien amorti
;
que de chovuliers, cojnme

Reiiarl avec lielin le mouton et Heinart lâne, prennent la croix

pour l'aire pénitence! Et lorsqu'ils ont à peine perdu de vue le;^

créneaux de leur .donjon ou le clocher de leur ville, pour peu

qu'ils aient exterminé les provisions de quelques bonnes gens qui

parlois en font la grimace, ils s'eii reviennent comme s'ils avaient

lait grand exploit et sauvé la chrétienté, criant outrée de tous

leurs poumons!
L'Église n'est pas plus ménagée, ni la religion : liemart l'àne

est archiprêtre; Primant le loup, ivre du vin que Renart lui a lait

boire, revêt l'élole, sotine les saints, et chante l'office à tue-tête

devant l'autel; Hosnel le mâtin joue le corps saint sur lequel on
doit jurer, et machine un miracle, en ju-omettant de ressusciter

an bon n)bment pour happer le parjure. Et voici tout le service

funèbre de Renart (qui du reste n'est pas mort) : d'abord on
chante auprès du corps les leçons, répons et versets des vigiles

des morts; puis le lendemain on sonne les sains, on porte le corps

à l'église, on le dépose devant l'autel, et l'office commence,
Rernart l'arcliiprêtre, « un peu avant l'évangile », fait l'oraison

funèbre de Renart, qui commence, ainsi qu'il sied, par une grave

méditation de la mort, et se termine en ordurière polissonnerie.

Après quoi, l'épltre, l'évangile « secundum le goupil Renart », et \

sire Bernart achève de chanter la messe. Ailleurs, dans un conseil

que tient le roi Noble, sur la façon de conduire le procès de

Renart, Musart le chameau, légat du pape, prend la parole : il

faut entendre cette éloquence de canouiste et de lettré, cet in-

croyable jargon fait d'italien, de latin, de français burlesquemeiit

amalgamés, et dont le sens fort impudent csi qu'il faudra mellii

Renart hors de cour s'il sait donner à temps « universe sa pi'-

cune ».

Mais à qui les rédacteurs de Renart n'ont-ils pas donné snn

compte? Il n'est pas jusqu'au harpeur breton, dont le baragouin

demi-anglais demi-français ne soit plaisamment contrefait.

Au reste, jongleur ou légat, prêtre ou baron, notre roman n'en

veut à persoime, s'il se moque de tout le monde. La gaieté seule,

une iuollensive gaieté inspire cette satire universelle : on n'y sent

ni Apreté ni révolte, ni surtout rien qui ressemble à l'esprit
i

démocratique. Même s'il est une classe qui soit plus durement

raillée, et méprisée du plus profond de l'àme, ce sont les vilains ;

une marque,encore du caractère bourgeois de l'œuvre.

KvidemnuMit la satire est l'àme du roman il(> lienart : très

anciennement, pnisque la [dus ancienne braiirlie, le Pèlerinage de

Renart, est sans valeur et sans signification même à tout autre
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éf,'ard, très aiiciciincniput l'hi^toiie des animaux n'a apparu aux
narrateurs et aux auditeurs que comme ua moyen de dauber le

prochain, le baron, le curé, le vilain, la Icmme : mais c'est un
caractère viaiment remarquable que la bonne humeur de cette

inextinguible malice. F^e railleur n'en veut pa§ aux raillés, et ce

u'est pas si fréquent qu'on pourrait croi^re. Il ne veut que rire et

faire rire. Il n'a pas le sens du respect, il voit trop au naturel les

hommes en qui se réalisent les idées respectables.

D'intention, il n'en a pas, outre celle de prendre et de donner
un plaisir. Si pourtant il en avait une, ou plutôt si, de la façon

dont il conte les choses, on voulait induire ce qu'il y considère

avec le plus de complaisance, on trouverait que la joie de voir et

de faire triumpher l'esprit anime toutes les parties de l'ouvrage.

L'esprit sous toutes ses formes, dans tous ses emplois, industi-ie,

adresse, ruse, mensonge, charlatanisme, hypocrisie, sophisme,

que sais-je encore? l'esprit des grandes intrigues et l'esprit des

sottes brimadcfi, l'esprit du Prince de Machiavel et celui des clercs

de Balzac, l'esprit plus fort que la force, voilà le spectacle qui se

déploie dans le Roman de Renari rVôîlà sur quoi l'on arrête et l'on

ramène toujours nos regards. Voilà ce qui obtient toute la sym-
pathie des conteurs, et qui prétend obtenir la nôtre.

Renart, le héros de toute Toeuvre, ce génie malfaisant, est

glorifié en somme parce qu'il sait éluder les conséquences de ses

méfaits. Le personnage ne nous est pas inconnu : sous sa rousse

fourrure, rrous n'avons pas de peine à ressaisir une physionomie
que la geste des Lorrains nous a rendue familière : ce Ûernarl de

Naisil toujours acharné à semer la discorde, et prêt à pécher en
eau trouble, perfide, subtil, insaisissable, et retombant sur ses

pieds où tout autre se fût rompu les reins, c'est Renart ou son

frère jumeau. Mais dans l'épopée, l'admiration, la sympathie vont
'à la force loyale, à Garin, à Bègue. Ici, au contraire, on maudit le

traître du bout des lèvres, comme de faibles parents cachent mal
sous des mots sévères le ravissement où les jette la précoce mali-

gnité d'un garnement d'enfant.

La marque sensible de la sympathie qu'inspire Renart à ses

biographes, c'est qu'ils n'ont pas su donner de véritable et profonde
indignation aux victimes mêmes de ses méfaits. On se plaint,

parce qu'on a pàti : c'est un moyen de reprendre l'avantage. Au
fond, on ne s'étonne pas des méchants tours de Renart : il est

naturel qu'il se serve de l'esprit que la nature lui a fait. Aussi
voyez les rapports de Renart et d'Ysengrin ou de Primaut (les

deux frères, ou plutôt le même type sous deux noms) : avant de
se nuire l'un à l'autre, ils s'accordent pour nuire à autrui. Quand
les doux compères, maintes fois, se mettent en roule ensemble
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pour chercher forlune, cest-à-tlire une dupe et une proie, il me
semble voir Holterl Macaire avec Hertrand : le bandit rusé s'amuse

aux dépens du i)andil naïf, et c'est une tenlaLion trop forte pour

lui que celle de mal faire, fût-ce à son associé, surtout à hii : car

iO. conliance légitime de la dupe, la trahison de l'amitié ou de la

foi.jurée, ce sont ragoûts délicats pour un rafliné Irotnpeur.

Henart au reste n'est pas le seul trompeur: il n'est que le plus

fort. Mais tous les autres, ses victimes et ses ennemis, tous sont

trompeurs, au moins d'intention. Ce lourdaud d'YsGngrin fait ce

qu'il peut, et ce n'est pas sa faute s'il est réduit à la colère brutale

et à la force ouverte. Plus habile et plus heureux estTibert le chat,

le vif et leste compagnon qu'on nous peint si joliment, quaad il

Se va jouant avec sa queue
El faisant grands sauts autour d'elle.

Ce dégoiJlé, qui ne pourrait manger d'une andouille mâchonnée
par Rcnart, est un maître fourbe : avec sa mine doucereuse et sa i

pateline éloquence, c'est le seul qui soit de force à lutter contre
i

Renarl, et rien n'est plus drôle que de le voir manger tout seul ]

l'andouille sur la branche de la croix où il a grimpé, en adressant

à son compère qui le regarde d'en bas le plus impertinent per- >

sillage. Mais ils ne s'en veulent pas : ils jouent un jeu, où l'un .

perd et l'autre gagne, et celui qui perd, honteux ou furieux,
i

songe à prendre sa revanche plutôt qu'à venger la morale.
j

11 n'est pas jusqu'à Chanlecler le coq qui ne lutte à l'occasion de '.

renardie avec Rcnart : que l'épisode presque pathétique de dame
Copée ne nous fasse pas illusion. Et la petite mésange elle-même

se donne le malin plaisir de « faire la barbe » à maître Renarl, en i

jouant au plus fin avec lui. L'applaudissement va toujours au i

« trompeur et demi » qui trompe le trompeur : et quand Renart
'

cuidant cngciync.r autrui est lui-même engcigné, il ne garde que le t

irestige de sa vieille réputation et l'honneur d'avoir eu la première >

idée d'une fourberie.

11 y a ainsi dans la conception première du Roman de Renarl,

dans celle de l'action et des personnages, une immoralité foncier,

qui n'a fait que s'épanouir et s'aggraver à mesure que los brancbi -

s'ajoutaient aux branches. L'ouvrage est devenu ainsi de jour eu <

jour davantage quelque chose de plus que l'épopée de Renart, '

l'apothéose de renardie : et mutrdie, c'est l'esprit au service Je

l'égoisnie, c'est pis encore, c'est l'esprit faisant de la « malfai-

sance » un art, et se faisant gloire de n'élre jamais court

d'invention pour procurer le mal d'autrui. Hcmirt annonce et pré-

pare Patelin.
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Est-il besoin de dire que, selon cette conception, la seule excuse

de la victime est d'être aussi peu honnête que le vainqueur? On
rit de la dupe, à moins qu'elle ne soit bien digne d'être fripon.

L'honnêteté, la loyauté, la candeur : sottises. Aussi devine-t-on

combien, en sa substance, l'œuvre sera dure; combien il y aura

pou de tendresse, de sympathie, d'humanité, dans cette ironie, et

quelle brutalité fera le fond de cette paieté si légèrement aimable.

Est-ce donc une nécessité de notre tempérament, que nous riions

des faibles et méprisions les humbles? Mais cette question, qu'on

pourrait poser chez nous presque à chaque siècle et pour chaque

période du développement de la littérature d'imagination, va se

représenter à nous plus impérieusement encore à l'occasion des

Fabliaux.

2. LES FABLL\UX.

Les Fabliaux ' sont des cootes plaisants en vers dont les sujets

sont en général tirés de la vie commune èî'pïïysiqitemep.t, sinon

moralement et psycltologlqueinent, vraisemblables.

D'où venaient ces contes? La question a été fort discutée. Il arrive

souvent que le costume y est seul moderne, et que l'aventure vient

de loin, de bien loin dans l'espace et la durée. Un premier fond

est fourni par la tradition orale qui s'est perpétuée depuis la plus

haute antiquité, vivant et circulant sous la littérature artiste des

Grecs et des Romains, y pénétrant parfois et y laissant quelque

dépôt : comme ceitains sujets de la Comédie nouvelle, ou ce conte

scabreux, qui bien des siècles avant de se tlxer chez nous dans un

fabliau, fournit à Pétrone sa Matrone d'Jiphèse. Mais on a soutenu

théorie à la([up|le M. G. Paris a donné l'appui de son autorité

on a soutenu que nombre de récits dont s'égayaient nos pères

avaient une origine plus lointaine et plus singulière : ils seraient

venus de l'Inde, et par toute sorte d'intermédiaires, portés de leur

patrie bouddhique dans le monde musulman, de là dans l'Occident

chrétien, ils se seraient infiltrés jusque dans nos communes picardes

et françaises, déversant dans le large courant de la tradition popu-

laire un torrent d'obscénités et de gravelures. Car, en passant des

bords du Gange aux rives de la Marne ou de la Somme, ils per-

daient leur sens religieux, leur haute et ascétique moralité; les

1. Édition : Recueil général et complet (pas absolument complet) des Fabliaux des

xm' et xiv« s., par A. de Montai?;lon et G. Raynaiid, 6 voL in-8, Paris, 1872-1890.

— A consulter : G. Paris, les Contes orientaux dans la littérature française du
moyen dçe, Paris, 1877, in-8; J. Bédier, tes Fabliaux, Paris, 1893, in-8.
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peintures vengeresses et salutaires des tours malicieux de l'étei-

nelie ennemie, de la femme, piège attrayant de perdition, devin-

rent dans la bouche de nos très positifs bourgeois une licencieuse

dérision de leurs joyeuses commères et de la vie coujuyale. A
peine quelque trace de rinstruclion primitive aurait-ellu subsisté

parfois, comme dans ce Jmî d'Aristotc, où le maître de toute

science, à quatre pattes, selle au dos, bride aux dents, porte la

belle Indienne qu'il avait blâmé Alexandre de trop aimer, et donne
rironique leçon de la sagesse vaincue par une blonde tresse, un
sourire et une chanson.

11 faut restreindre le système de l'origine orientale des fahlUiux,

jusqu'à lui enlever forme de système. Il résulte des études récentes

de M. Bédier que les auteurs de fabliaux n'ont point mis à contri-

bution les recueils de contes d'origine certainement orientale,

tels que la Dificipline de Ciergie ou le Dircctoriinn hnmanxvUae; que

dans les sujets communs à l'Occident et à l'Orient il n'est pas

toujours certain que la rédaction orientale — la plus anciennement

écrite — soit la source réelle et primitive des versions occidentales;

que la tradition orale où puisaient nos conteurs renfermait dea

contes de toute provenance, où l'Inde a pu apporter son contin-

gent, mais autant et pas plus que nimporte quel autre pays';

enfin que la plupart des sujets de fabliaux ont pu naitre n'importe

où, étant formés d'éléments humains et généraux, et ne portant

aucune marque d'origine. Il y en eut même certainement qui naqui--

rent en France, et n'ont pu naitre que là, utilisant tantôt des

aventures réelles, tantôt et surtout des particularités locales do

mœurs et de langue.
\

Ce fut au XII'- siéc]e que de la tradition orale toutes ces his-'

toires commencèrent à passer dans la littérature ; elles furent

rimées en petits vers de huit syllabes, pour être lécitées par les jon-

gleurs. Pendant cTëiïx"slècTes à peu près, le genre fut à la mode, et

ct'ut cinquante fabliaux environ qui nous sont parvenus se distri-J

huent, autant ([u'on peut les dater, à travers tout le xni" siècle e|

le premier tiers du xiv'' siècle (llriO-lHiO).

Bon nombre sont anonymes; des aùTéurs qu'on connaît, sauf

Hutebeuf, on ne sait rien que le nom, et souvent le pays d'origine;

ils sont Français. Champenois ou Picards, par avenlHi-e Anf,'lo-

Normands ou Flamands. La géographie de?. F(ibli(iux nous enferme

dans les mêmes régions. Les points extrêmes où nous conduisent

toutes ces aventures de bourgeois et de vilains sont à peu près

1. Sur 147 fabliaux qu'il reconnaît, M. Bédier en romple 8 q_ui se raconlaienf en

Occident avant les croisades (sur lesquels 6 remontent i» l'antiquité gréco- romain»),

et 11 seule'ment comme ayant «n une eiristence certaine en Orient.
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pecize, Avranches, Anvers el Cologne : mais la scène le plus souvent

est située quelque part entre Orléans, lloucn, Arras et Troyes, en

pleine terre française, champenoise et picarde, dans toutes ces

bonnes villes et villages où l'homme ne peut ni se passer de la

société de son voisin, ni s'abstenir d'en médire, où, tout aux
|)Oucis et aux joies de la vie matérielle, pourvu qu'il ait de bons

3CU5 dans sa bourse et de bon vin dans sa cave, l'esprit libre et

la langue aleite, il se moque allègrement du reste, qu'il ignore.

C'est lèi la terre classique du Fabliau, et c'est là qu'en tout temps

fleurissent les contes salés, propos grivois, impertinentes satires,

sur les m.aj,iSjJes femmes et les curés.

VoiTa^éssentiellement, en edet, le trio d'acteurs qui occupe la

scène dans les fubliaux : parfois isolés, parfois groupés deu.v à

deux, le plus souvent réunis dans une intrigue qui les heurte l'un

a l'autre. Ici l'on verra le prêtre seul, dans une posture ridicule, où
l'a mis sa gourmandise quand il a voulu inanger les /««res; là le

piètre, avec le vilain ou avec le chevalier, toujours dupé ou volé,

perdant sa vache ou son nioutou., Ailleurs prêtre contre prêtre,

'i qui dupera l'autre : plus avare sera le moine, ou l'évéque, plus

pusé le simple curé, investi pour les circonstances du caractère

sympathique. Ailleurs le vilain et sa femme, parfois le chevalier

3t sa femme : entre eux c'est l'éternelle question, qui portera la

culotte? et ce sont les poings qui décident. Dans les querelles du mé-
nage, le bec ne combat pas seul, et, du reste, ne combat pas moins.

Mais l'histoire typique qui fonde la moitié des fabliaux, réunit

les trois acteurs, le vilain, bourgeois ou (rarement) chevalier, le

:lerc, écolier, sacristain ou curé, la femme, toujours alliée de qui

la flatte contre qui lui commande. I^'histoire ne serait pas com-
plète, en général, si les coups ne s'en mêlaient. Une fois il arrivera

^ue le mari et la femme seront d'accord : l'une se charge de

rolcr, et l'autre de rosser.

Quelques thèmes plus rares et moins grossiers, au moins exté-

rieurement, sont des histoires d'amour, mêlées ou non de mer-
veilleux, qui font comme la transition entre les Uns de Marie de

France et les fabliaux bourgeois. Plus fréquentes sont les farces

ie provinciaux goguenards, toute espèce de bons tours et d'aven-

tures comiques, toute sorte de bons mots, de calembours et de

reparties qui ont paru drôles.

A part quelques contes assez décents, comme ie Vilain Mire, qui

est purement comique, ou la Housse partie, qui donne à la fai-

blesse des parents une sage instruction, la même qu'on dégagerait

du roi Lear ou du Père Goriot; à part encore certain exemple de

vertu féminine qui nous est ofTerl dans la Bourse pleine de sens,

la moralité ou, si ce mot parait impropre ici, la conception de la
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vie (iu'im|)Ii<ni(Mil les fabliaux est ch qu'on peut imaj^iner do plus

y^rossicr,»le plus luiital et de plus trislf. Il n'y a point de feninie,

une entre mille ])cul-élrc, qui résiste à rai{j;ent, à l'adresse ou
à l'occasion : (jui se fie à la lemme est un niais; qui en est dupé
est ridiculo; qui la dupe est fort. Fort aussi qui la bat : lisez

comment un chevalier mil à la raison sa femme et sa belle-mère;

la comédie de Shakespeare n'est que fadeur auprès *. En ce

monde, il ne s'agit que d'avoir un esprit subtil — avec de bons

poings, si l'on peut — mais l'esprit, V « engin », est le principal.

Ici, comme dans licnart, le monde est aux rusés. De là la com-
plaisance avec laquelle on nous détaille les dits et faits des lins

compères, qui vivent d'industrie, et dont l'esprit est le seul capital :

jongleurs, arracheurs de dents, voleurs sont toujours ici des per-

sonnages sympathiques.

Ainsi, immoralité et fourberie, voilà pour le fond : ajoulez-y la

malpropreté comme forme extérieure, et la cruauté comme ressort

de l'action. Le comique est tantôt à faire lever le cœur, et tantôt

d'une révoltante brutalité. Ce qu'on trouve dans les fabliaux de

membres rompus ou taanchés, de gens noyés ou assommés, ne

saurait se compter : un cadavre est une chose joviale; s'il y en a?

trois ou quatre, c'est irrésistible ^.
\

On a parfois trop insisté sur la vérité des fabliaux, on y a vul

la vivante image de la réalité familière, le miroir de la vie du
peuple au xiu*' siècle. Sans doute, il y a là une certaine vérité

extérieure et superficielle; mais quel en est le prix et la saveur?

Nous apprenons comment se jouait une partie de dés au xin" siècle,

de quels cris de joie ou de colère les joueurs saluaient le point

qu'ils amenaient, et que le perdant jurait par Je corps de Dieu ou.

des saints. Nous y apprenons qu'un marchand qui s'en allait

aux foires chargeait ses marchandises sur des chariots et avait

des garçons poui- les conduire. Nous y apprenons que les vilains

suspendaienl aux poutres de leurs toits des jambons (|u'ils comii-

taient manger. Un écononîlste y verra le prix d'un mouton et

qu'on pouvait avoir au cabaret pour un écu. Mais tout cela

d'un intérêt ou bien mince, ou bien spécial.

Il y aura pourtant quelque chose pour le moraliste : nous lisons

en effet qu'en France au xui» siècle il y avait des hommes, '1' >

femmes, des prêtres qui vivaient mal. Mais ce qui nous met > ii

défiance, précisément, c'est qu'il y en a trop. Il en est des m.ni-

vaises mœurs comme des cadavres : cela ne signifie plus rien, à

force d'être commun.

1. Becneil i/énvral. l. VI, p. 95.

2. /6id., t. I, p. 12.

I
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Vraiment, toutes ces histoires ne sont que fantaisie, et ne repré-

sentent exactement qu'une chose : la jovialité française, le tour

d'imagination frivole et grossier qui était apte à produire et à

goûter ces histoires. La vérité des fabliaux est une vérité surtout

idéale, comme celle des chansons de geste et des romans bretons :

les unes nous montrent le rêve héroïque, les autres le rêve amou-
reux (le nos aïeux, et dans les fabliaux c'est un autre rêve encore,

un rêve de vie drolatique et libre, tel que peut le faire un joyeux

esprit qui, par convention, élimine pour un moment toute notion

de moralité, d'autorité et d'utilité sociale.

Les auteurs de Fabliaux n'ont pas songé à peindre les mœurs de

leur temps, et leurs œuvres étaient pour nos pères ce qu'ont été

pour nous la Boule ou le Chapeau de paille d'Italie. Mais, comme
à nos faiseurs de vaudevilles, il leur est arrivé, en ne visant qu'à

faire rire, de crayonner certaines charges assez ressemblantes, et

qui amusent parla netteté saisissante du trait. Ils ont su esquisser

un vilain, faire parler une commère : surtout, et c'est par là qu'ils

ont donné l'illusion de la vérité, ils ont eu le sens des mœurs
d'exception et des mœurs ignobles. L'un d'eux nous conte,

avec une décision crue de style, la « ribote » de trois commères
parisiennes qui, après une longue séance au cabaret, sont

ramassées dans le ruisseau, ivres, noires de boue : on les croit

mortes, et on les jette au charnier des Innocents où elles se réveil-

lent le lendemain, la face couverte de terre, des vers dans les che-

veux 1. Ce goût pour les mœurs basses et les aventures triviales,

avec l'absence ou la vulgarité de l'idéal moral, constitue en ma-
jeure partie le réalisme des Fabliaux.

Ajoutez encore ce trait bien caractéristique : le manque de
sympathie, la dureté méprisante à l'égard des faibles et des vic-

times, qui éclate là plus crûment encore que dans le Roman de

Renart. Pas une émotion n'altère l'ironique sérénité des conteurs,

tandis qu'ils nous défilent cet interminable chapelet de ruses sou-

vent brutales, et même meurtrières : ils n'ont d'applaudissement

que pour la force, force du corps ou force de l'esprit : de réelle

sympathie, ils n'en ont pour personne. Ils n'ont même pas pour
les trompeurs, les coupables, les vicieux, cette pitié attristée qui

nail du sentiment de l'humaine fragilité. D'où cela vient-il, sinon

de cette vanité française qui fait qu'on se sépare des autres, qu'on

se met au-dessus d'eux, et qu'on se regarde comme n'ayant part ni

à leurs misères ni à leurs vices; sinon aussi, peut-être, d'un senti-

ment plus ou moins distinct que toutes ces vilenies, ces ordures,

sont un jeu d'esprit, une construction fantaisiste de l'imagination,

l. Becueil général, t. 111, p. 145.
,
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et quo ce n'est pas là le vrai monde dont on est. La sympathie
pourrait bien être, dans la litU'rature réaliste, la maiijue décisive,

impossible à conlrelaire, de la sincérité.

On n'aura j)as de peine à concevoir qu'il n'y a guère de psycho-

logie dans les Fabliaux. Comme on n'y saisit pas d'intention de

faire vrai, on n'y trouve fçuère aussi trace d'observation : quand le

trait est juste, c'est d'instinct, par une boime fortune de l'œil et de

la main. Aussi n'y a-t-il rien de creusé, qui mette à nu les senti-

ments intimes et le mécanisme secret des âmes : ou, si l'on veut,

on ny rencontre pas de types jKénérau.x, ni d'analyses exactes.

Cependant une exception doit être faite pour deux fahliaux d'un

certain Gautier le Long : le Valet qui d'aise à vwsaise se met. et la

Veuve. Dans l'un, c'est le type dii garçon qui, vivant lar^'ement de

son salaire, se met dans la misère en se mariant à une tille pauvre

comme lui; le dessin est juste : garçon, tille, parents, hésitations,

accord, résolutions, regrets, discorde, tous les caractères et tous

les sentiments sont marqués d'expressions précises à la fois et

générales. Dans l'autre est détaillée la peinture que La Fontaine

a ramassée dans l'admirable fable qu'il a donnée sous le même
titre : le désespoir de la veuve qui ne veut pas survivre à un

époux chéri, l'indignation au premier mot qu'on lui dit d'un

second mariage, l'insensible adoucissement du deuil, la renaissance

du sourire, de la coquetterie, l'impatience enfin du veuvage, sont

nettement, spirituellement indiqués par le conteur; son récit, un

peu prolixe et languissant dans la seconde partie, est dans tout

le début d'une vivacité singulièrement expressive. H faut se sou-

venir de ces fabliaux et du nom de Gautier le Long : ces deux

contes nous représentent l'introduction de la psychologie dans

notre littérature, et l'éveil chez nos écrivains d'un sens qui fera la

moitié de leurs chefs-d'œuvre.

Hors des deux singuliers fabliaux de Gautier le Long, il ne faut

chercher dans le reste du recueil que les qualités qui apparais-

saient dans le liniiimi de Henart^ et qui se retrouvent ici à travers

les mêmes défauts. Dans la prolixité et la gaucherie de la plupart

des fabliaux se fait sentir parfois une légèreté aisée, et les <iia-

logues sont souvent remarquables de vivacité, denergio jiitlo-

resque et de iino <:onvenance. S'il y avait plus de rapidité ou dr

sobriété (ce qui par endroits se rencontrait dans Henart), on n<'

voit pas ce qui manquerait au Vilain Mire ou au Vilaiu qui con>juit

paradis -pur plait, au conte de Saint Pierre et du Jongleur, à quel-

ques autres encore. L'idi-al exquis du genre pourrait être repré-

senté par le Curé el le Mort de l>a Fontaine. Mais à l'ordinaire on

est loin de cet idéal. En ce genre encore, notre moyen àgo fran-

çais a eu la malechance de ne produire aucun génie supérieur.
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Comme il nou:^ a manqué un Dante, nous n'avons pas eu de
Chaucer.

Après avoir eu vogue et fécondité au xiii" siècle et au commen-
cement du xiv'=,le genre du /'at/mu disparut. Il fut remplacé, après
un intervalle, par les nouvelles en prose : l'inutilité des vers, du
moment qu'on lisait, et l'intluence des nouvellistes italiens déci-

dèrent au xv siècle l'emploi de la prose dans les contes de ce

genre. Mais le fabliau reparut plus lard, sous une forme artis-

tique, dans le conte en vers de notre littérature classique. Il avait

trouvé aussi au xv® siècle un héritier dans la farce : héritier de
l'esprit plutôt que des sujets, car dans les œuvres qui nous sont

parvenues on voit rarement qu'un fabliau ait été repris en farce,

comme le Vilain Mire se retrouve dans le Médecin malgré lui. Ce
qui a duré, c'est l'esprit du genre qui est une forme de l'esprit

de la race, et ainsi reparaissent de temps à autre dans nos farces

du Palais-Royal des moyens et des effets dont usaient les auteurs

des fabliaux : nos armoires ont remplacé les bufîets de nos pères,

nos pantalons leurs braies. Ainsi le vaudeville actuel, substitut

de la farce, qui elle-même a remplacé le fahlinu, peut nous aider

à comprendre la nature de ce genre et du plaisir qu'il donnait.



CHAPITRE II

LE LYRISME BOURGEOIS

l. Comment, la réalité cl la nature s'introduisent dans la poésie lyriquf.

La poésie bourgeoise: mélange d'éléments du lyrisme et de la

satire. Naissance de la poésie personnelle. — 2. Rutebeuf : son

caractère, son inspiration. Originalité pittoresque; vigueur ora-

toire; sentiments lyriques.

La poésie courtoise fut pour nos trouvères un utile exercice, où

leur esprit s'affina, «léveloppa certaines facultés de raisonnement

et (l'abstraction, qui n'avaient i;uère pu s'éveiller dans la grossièru

matérialité des chansons de geste et des fabliaux, et prit enfin

certain goût des formes curieusement achevées. Mais les sentiments

et idées qu'elle produisait n'étaient pas une atmosphère où pussent

vivre constamment des gens tels que nos Français, pourvus d'in-

stincts très positifs, chez qui rien ne parvenait à oblitérer tout ;i fait

le sens commun et la fine intuition des réalités. Aussi, pendant la

plus grande vogue de la poésie courtoise, voit-on se maintenir ou

apparaître des genres plus vulgaires, dont l'avantage est de raffermir

au contact de la terre et de la vie les esprits étourdis de leur

ascension dans les régions éthérces de la dévotion senlinienlale.

i. CARACTERES PII LYRISME lt(>T:R(iEOFS,

Nous rencontrons d'abord la pastourelle, qui fait contraste av.

la chanson : elle ragaillardissait nos aïeux de sa naturelle i

saine grossièreté; la simple franchise des amours cliampétres l.'s

délassait de tant de pâles et respectueux amants qui n'osaient

dire leur désir, ni même désirer. Avec les bergères, au moins,

point nétaitbesoin, comme avec les dames, d'allégorie ni de meta

physique. Les sentiments étaient si naturels, que les personnages



LE LYRISMI^ BOURGEOIS. Ml

finirent par être vivants : bergers et bergères devinrent de vrais

paysans. Il y eut des poètes (jui, des conventions traditionnelles

du genre, repassèrent aux réalités correspondantes et prochaines.

Certaines pastourelles qui parfois ne gardent même pas le thème
fondamental de la rencontre d'un chevalier et d'une bergère, sont

de charmants tableaux de genre avec leurs rythmes alertes et

leurs refrains joyeux ou goguenards; elles nous montrent tout un
côté de la vie rurale : les jeux, les danses, la gaieté bruyante du
village, les coquetteries et les jalousies, les cadeaux idylliques de

gâteaux et de fromages, la séduction des souliers à la mode et

des fines cottes neuves, les gros rires et les lourds ébats terminés

eu rixes, coups de poing, musettes crevées, dents cassées. Toutes

ces scènes si vivement esquissées, surtout dans des pastourelles

picardes, nous révèlent des esprits à qui la vulgaire réalité a fait

sentir son charme, et qui ont essayé de la rendre ^

Volontiers aussi les faiseurs de chansons se regardaient eux-

mêmes et disaient leur vie, ses joies et ses misères; les pauvres

diables qui attendaient leur subsistance de la libéralité des nobles

patrons ou des auditeurs populaires, étaient amenés à se prendre
pour sujets de leurs chansons comme-de leurs fabliaux. De bonne
heure, dès que la société se fut constit uée dans une forme régulière

ils y apparurent comme des irréguliers, des déclassés, et, comme
tels, ils excitèrent la curiosité du public hunor.ible et rangé, sur

qui la vie de bohème a toujours exercé une fascination singulière.

Us surent exploiter ce sentiment, ils se peignirent à leurs contem-
poiains avec un mélange curieux de servile bouffonnerie et de

touchante sincérité, qui était fait pour exciter un peu de pitié

parmi beaucoup de mépris, et délier les cordons de la bourse

des gens qui avaient ri. Il y a dans ce genre une exquise pièce

d'un jongleur champenois, Colin Muset, le plus gentil quémandeur
que nous connaissions avant MaroT : il fait une peinture sjjiri-

tuellement naïve de son ménage à certain comte devant qui il avait

« vielle » sans en rien recevoir -.

C'était le goiit des nobles qui maintenait surtout à la poésie

lyrique son caractère d'irréalité convenue. La classe bourgeoise,

en radoplant, la lit servir à des usages pour ainsi dire domes-

I

tiques et lui procura ainsi, notamment dans les villes du Nord,

[une plus robuste vitalité. Ainsi, les thèmes consacrés de l'amour

courtois continuaient d'être traités, et, à l'imitation des concours

institués d'abord au Puy-en-Velay en l'hoiuieur de la Vierge, il

1. Cf. Bartsch et Jeanroy, ouv. cités, p. l'ïO.

2. Barlsch et Horaiog, ouv. cité, p. 351. Cf. J. Bédier, De Nicolao Museto, Paris,

1893.

Lanson. — Histoire Je la I.ittiMatiirc fram.-aise. •'
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s'établissait un peu partout, sous le nom de puis, en Picardie,

Normandie, Klandre, des concours de poésie par lesquels l'art pro-

vençal du xir si("'clc se transmit en se défiradant aux chambres de

rhétorique du xv*'. Mais au-dessous dos compositions subtiles et

savantes, en partie par réaction contre leur essentielle inanité, en

partie par leur influence qui fit reconnaître la dignité des vers,

et à l'aide de leurs procédés de facture, on vit se développer une
poésie plus matérielle, qui donnait satisfaction à l'ospril bourgeois

des auteurs et du public. A vrai dire, il n'est pas sur que ce soit

une poésie lyrique : elle se mêle de toutes sortes d'éléments et

revêt mille formes. Elle tient au lyiisme par des rythmes et un
mouvement de chansons ; • elle s'imprègne fortement de satire,

tantôt personnelle comme dans les ïambes des anciens Grecs,

tantôt sociale ou poliliqui", comme dans les comédies d'Aristo-

phane, et tantôt purement morale, comme dans les satires d'Horace

ou de Juvénal.

Entre les œuvres nettement caractérisées qui se classent dans les

f,'enres définis, entre les fabliaux, les poèmes didactiques et le

lyrisme courtois, s'étale une masse confuse de pièces, chousons,

complabUea, dits, disputer, congés, qu'on est souvent embarrassé

de classer, oô ne domine aucun caractère exclusivement narratif,

moral ou lyrique. Mais ces pièces ont en général ceci de commun,
qu'elles sont d'actualité, nées des circonstances et d'une particu-»

lière émotion des esprits. Il en est qui sont anonymes et imper-

sonnelles, et qui reflètent les sentiments d'un siècle et d'une class'',

parfois avec une singulière intensité : comme cette virulente com-

plainte de Jérusalem (vers 1214), qui n'est qu'un cri de haiii

contre la richesse du clergé et la corruption de Home. On croi-

rait à la lire être à la veille des événements qui se firent attendre

les uns plus de trois siècles, et les autres près de six, surtout si

l'on songe que de toutes parts, dès le xin'' siècle, la même clameur

s'élève. Avec ses inégalités et ses petits effets de rimes, celle

complainte est un assez beau morceau de satire lyrique '

.

Malgré cette pièce et d'autres de même ordre, on pourrait dési-

gner toute cette poésie d'origine bourgeoise sous un nom qui, en

la distinguant de la poésie lyrique, marquerait bien le rappoit (]iii

les unit l'une à l'autre : on pourrait l'appeler poésie personneUt^ Car

ce sont leurs sentiments, leurs affections, leurs haines, leurs prospé-

rités et plus souvent leurs malheurs, dont les poètes bourgeois font

la matière de leurs vers : et ainsi leur œuvre est lyrique, par acri-

dent, peu ou prou, juste dans la mesure où leur tempérament e,-^!

capable d'émotion lyrique.

1. Bnrlsch el Horning, p. 37.3. — Cf. aussi Jennroy et Oiiy, Chansons et dits nrU'

siens du XJIl* siMe, Bibl. de» Univ. du Midi. I89S."
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Colin Muset parlait une fois de son ménage : dans ces remuantes

communes picardes, où les tètes sont chaudes, rien ne passionne

plus lês poètes du cru que les affaires locales, la vie de la cité, du
quartier, du foyer, ils nous parlent d'eux, de leurs femmes, de

leurs compères, laillant, invectivant, aimant, regrettant selon

révéïiement qui les inspire ou selon le vent qui souille. Un d'eux,

Jean Bodel, un talent universel, épique, lyrique, dramatique, fut

atteint de la lèpre, et obligé, selon le règlement de police qui était

en vigueur, d aller s'enfermer dans une léproserie; avant de partir,

il fit ses adieux au monde, à sa ville d'Arras, à tous ses amis et

voisins, en quarante et une strophes de douze vers, triste et le cœur
dolent, comme on peut penser, mais trouvant encore la force de
sourire, et faisant en somme belle contenance. Ce Congé eut du suc-

cès, et par suite des imitateurs. Maître Adam de la Halle n'était pas

lépreux, et des querelles locales le contraignaient à partir : aussi

prend-il congé avec plus de colère que de tristesse, et lançant

contre Arras quelques invectives qui — de fort loin — font songer

aux amères salutations que Dante exilé envoyait à sa patrie.

2. RUTEBEUF.

Hors du groupe picard, lexm*' siècle nous offre presque un grand
poète. Je veux parler de Rntebeuf, le poète parisien •. H a touché
à tous les genres, hormis les chansons de geste et les romans : il a
fait un miracle dramatique, un monologue bouffon, deux vies de
saints, des fabliaux, des complaintes dévotes, funèbres, satiriques,

des chansons, des dits satiriques ou didactiques, des descriptions
allégoriques : son œuvre pourrait se distribuer dans trois chapi-
tres et plus de cette histoire. Mais c'est ici le lieu de parler de
lui : pour la première fois, nous .rencontrons dans l'histoire de
notre littérature une individualité fortement caractérisée, qui se

retrouve dans les ouvrages les plus divers.
"~~

Rutebeuf est un contemporain de saint Louis et de Philippe le

Il irdi. Si l'on pouvait, en évitant la confusion, suivre la chrono-
loL'ie sans distinguer les genres, il faudrait introduire Rutebeuf
pntre les deux parties du Roman de ta Rose : car il écrit après
luiillaume de Lorris, dont les allégories visiblement l'enchantent
et l'inspirent. Mais il écrit avant .Jean de Meung, qui n'est pas

t. Éditioas -: A. Jubinal, Bibl. Elzév., 3 vol. in-16, 2' éd., 187i; A. Kressner,
Wolfenbiittel, 1883. — A consulter : Glédat, Rutebeuf, Hachette, in-18, 1891 {Coll.

des Grands Écrivains français).
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aussi sans l'avoir lu. On ne sait où il naquit. 1/iniportant, c'est

(juil vécut à Paris : la grande ville lui donna son esprit et son

âme. L'incessante l'ermentHlion do cette population immense et

hétérogène, barons hantant la cour du roi, bourgeois dévots et

caustiques, écoliers batailleurs et disputeurs, prompts de la langue

et de la main, et tout ce qui s'y remuait d'idées et de passions

dans le couflit des esprits et des intérêts, étaient éminemment
propres à susciter une poésie sinon très haute, du moins très

vivante : le poète, cette l'ois, ne manqua pas.

C'était un pauvre diable de ménestrel, que la malechance pour-
suivit toute la vie, beaucoup de légèreté aidant, et un peu de vice.

Il prit deux Ibis lemme; et la deuxième au moins, laide, vieille et

pauvre — mais pourquoi l'épousait-il ? par quelle fantasque

humeur, ou quelle fâcheuse nécessité? — la deuxième donc ne lui

apporta que mi.sère et chagrin. Sans pain, sans feu, de la paille

pour lit, entre une femme qui gémit, une nourrice qui veut ses

gages, et un propriétaire qui réclame son loyer, voilà en quel état

se présente à nous le triste Rutebeuf, qui trouve pourtant moyen
de rire. A la nourrice près, c'est l'image de toute sa vie. Il eut

quelques bienfaiteurs et beaucoup de créanciers : l'argent de ses

bienfaiteurs n'allait pas à ses créanciers; les dés en faisaient ratle.

11 quémandait auprès des grands, il hantait la domesticité, jon-

gleurs, maîtres d'hôtel, panetiers, race joviale, impudente, tumul-

tueuse. 11 hantait surtout l'innombrable armée des joueurs, hâves,
|

pelés, « deschaux », un peu ivrognes.
|

Il aimait beaucoup les écoliers : il ne le fut peut-être jamais. Sa •

science n'est pas cléricale : il sait le lioman de Renm-t et l'œuvre
;

de G. de Lorris '. Tout au plus, étant dévot, a-t-il attrape les lieux
|

communs et les procédés de développement des sermons qu'il a-

entendu prêcher : il en étoffe sa poésie. C'est un ouvrier avisé, qui
'^

sait son métier, et qui le fait comme un métier : il est diflicile de L

ne pas voir dans son Miracle de Théophile, dans ses deux vies de

Suints, dans ses Complaintei; funeinrs des travaux de commande,
l'.iits pour des communautés pieuses ou pour d'illustres familles..

Il s'est fait un art, des procédés : il a ses ligures, ses allusions,

ses comparaisons, ses allégories favorites, qui sont comme sa

marque et sa signature dans ses œuvres. Il a renoncé à la puérile,

et laborieuse variété de rythmes du lyrisme courtois : il a sei

mètres, peu nombreux, mais bien choisis, expressifs, qu'il répèles

sans .scrupule, mais manie en perfection, une petite strophe de trois^

1. Je n'ajonto pus les chansons de peste; il n'y fait (jiie des allusions fort vapucs.t'

qui peuvent s'expliquer par la popularité des tyjies tels que Roland. Olivier, Ale.vandre,

Kaumonl même etAgolant. Il n'est pas besoin d'avoir lu La Calpreuède pour dire do

quelqu'un qu'il est fier comme Artaban.
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vers, dont le dernier, plus court, rime avec les deux premiers de

la strophe suivante {aub, bbc, ceci, etc.), une strophe de douze

octosyllabes (anbaiibbbabba), deu.K strophes de huit octosylhihes

{abababab et ababaaab), une strophe de quatre alexandrins mono-
rimes; il emploie aussi volontiers les octosyllabes continus

rimant par paiies. Il prend à la poésie savante quelques-uns de

ses jeux de rimes : mais de cet exercice fastidieux et froid, sa

fîaminerie parisienne fait une sorte de jonglerie cocasse, un jail-

lissement drolal.ique de calembours. Il s'y complaît au reste, et

il n'y a sujet si grave où il ne suive librement sa fantaisie : voyez

par quelle cascade d'homonymes, Marie, mari, marri, Marion,

marié, se clôt la dévote narration et la pénitence de Marie

l'Égyptienne.

Avec tous ses procédés et parfois ses artifices, Rutebeuf a fait

une œuvre sincère. Il fut en son temps une sorte de journaliste,

pas toujours indépendant, mais toujours original, toujours con-

vaincu, soit qu'il travaillât sur commande, ou qu'il fût J'écho des

passions populaires. Qui veut connaître l'opinion de la bourgeoisie

parisienne sur le règne de saint Louis, n'a qu'à le consulter :

c'est un témoin qui dépose sans crainte et sans flatterie. Au gré

de notre poète, tout n'est pas au mieux sous le plus saint des

rois : il parait que le monde est déjà corrompu. Le clergé est

avare; les chevaliers,

Je n'y vois Reliant n'Olivier,

ni surtout cet Alexandre, qui savait donner aux ménestrels. Les

baillis et prévôts pillent le pauvre monde; les marchands vendent

cher de mauvaises denrées; et pour les ouvriers,

Ils veulent être bien payés
Et petit de besogne faire.

Il n'y a que les écoliers qui valent quelque chose.

Le roi n'est pas à l'abri de la censure. Ce n'est pas Rutebeuf

qui admirerait avec Joinville comme saint Louis a « enluminé »

son royaume, de belles abbayes. Il n'est pas ami des moines et

des nonnes, et il faut l'entendre déno^^brer, avec une indignation

qui s'échappe en mordantes épigrammes, tous les ordres que la

protection royale a installés dans la bonne ville de Paris, dotés de

privilèges et de riches revenus : Barrés, Béguines, Frères du sac,

Quinze-Vingts, Filles-Dieu, la Trinité, le Val des Écoliers, Char-

treux, Frères prêcheurs. Frères mineurs. Frères Guillemins,

moines blancs, moines noirs, chaussés et deschaux, avec ou sans
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chemise, dont les uns assiègent les mourants, pour leur arracher

des testaments, et les autres s'en vont criant par les rues :

Donnez, pour Dieu, du pain aux frères!

Ce qui lâche le plus notre poète, c'est la pensée de tout l'argent

qui s'en va là alimenter la paresse et la gourmandise! C'est sur-

tout la pensée de tout ce que donne le roi, et il faut le voir

annoncer que tout cela n'aura qu'un temps, il faut l'entendre

gronder à mots fort peu couverts : « Attendez, attendez! quand le

roi ne sera plus là... ! »

Le roi aussi a tort de laisser au pape trop de pouvoir en France.

Rutebeuf est un << gallican » convaincu : il invoque toutes les lois

et us du royaume, quand, à la prière ou avec la permission de

saint Louis, le pape Alexandre IV se permet d'exiler Guillaume de

Saint-Amour, qui enseignait dans l'Université de Paris. Celte affaire

mettait en jeu toutes les passions du poète : l'Université et son

champion Guillaume de Saint-Amour luttaient désespérément

pour interdire aux religieux des ordres mendiants, aux domini-

cains suitout, l'accès des chaires publiques, et pour défendre

les maîtres séculiers d'une concurrence redoutable. C'est la que-

relle qui se renouvellera au xvi" siècle, quand un nouvel ordre

paraîtra, celui des jésuites; c'est l'éternelle querelle de l'en-

seignement : tout ce qui ne profite pas du monopole réclame la

liberté. Rutebeuf fut, dans cette chaude jdispute, aux côtés de Guil-

laume de Saint-Amour : le théologien dans ses sermons et ses écrits,

le poète dans ses vers firent des charges également vigoureuses et

inutiles contre les jacobins envahisseurs : et quand on songe que

parmi ceux qu'ils voulaient renfermer dans leurs couvents, il y
avaii un saint Thomas, on ne peut qu'applaudir à leur défaite.

Il ne faudrait pas prendre cependant Rutebeuf pour un furieux

« anticlérical », une sorte de journaliste radical du xm"^ siècle. Ce

mécontent du règne de saint Louis, ce « mangeur » de moines,

qui n'a laissé à inventer aux pamphlétaires de l'avenir ni une sup-

position outrageante ni une plaisanterie grivoise, était un homme
dévot, craignant Dieu, qui huinblenn'nt s'accuse, en sa vie péche-

resse, d'avoir « fait au corps sa volonté », qui, tout contrit,

recommande à Notre-Dame « sa lasse d'âme chrétienne », qui

trouve d'étrangement tendres, ardentes, pénétrantes paroles pour
dire les louanges de la Mère de Dieu :

Tu hais orgueil et félonie

Sur toute chose.

Tu es le lis où Dieu repose :

Tu es rosier qui porte rose
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Blanche et vermeille....

Ha! Dame Vierge netleetpure!
Toutes femmes, pour ta figure,

Doit-on aimer.

Il aime et révère l'Église, il hait les vices qui l'obscurcissent. Il

aime les pauvres curés qui vivent de peu dans les villages en prê-

chant l'Évangile. Il hait les moines oisifs, orgueilleux, luxurieux.

Il hait les mendiants, aux mains de qui vont toutes les richesses;

mais il rappelle les débuts des jacobins et des cordeliers, la sainte,

évangélique pauvreté, qui est l'esprit de leur institution.

Il s'indigne que l'enthousiasme des croisades se refroidisse. La
célèbre dispute du Croisé et du Décroisé, si gauche dans son

ordonnance, est parfaitement nette dans son intention : le poète

veut écraser les résistances de l'esprit mondain par les arguments

impérieux de la foi. Il ne va pas à la croisade, il est vrai : ce n'est

pas son affaire, n'étant pas chevalier. Mais il y pousse les cheva-

liers; plus ardent que Joinville, sans doute parce que tout s'arrête

pour lui à la parole, il ne comprend pas que toute la chevalerie de

France ne suive pas le roi à Tunis. La prédication de la croisade,

sur un ton tour à tour passionné et satirique, est une notable

partie de l'inspiration et de l'œuvre de Rutebeuf.

Au service de ces idées et de ces sentiments, le poète met un
talent original. D'abord il a le sens du pittoresque : il voit, et

fait voir. En tout sujet, quelque idée qu'il manie, il aperçoit une

réaliti' concrète : c'est un ancêtre de Régnier. La satire et la

morale tournent naturellement en images et en tableaux. Prêche-

t-il la croisade, il nous montre les gens qui se croisent :

Quand la tète est bien avinée.

Au feu, devant la cheminée.
Vous vous croisez sans sermonner.
Donc vous allez, grands coups donner
Sur le souiJan et sur sa geat :

Fortement les endommagez :

Quand vous vous levez au matin,

Avez changé votre latin :

Car guéris sont tous les blessés.

Et les abattus redressés.

Nulle idée d'une beauté noble, d'une forme pure et élégante ne

vient réprimer l'instinct tout réaliste de son imagination. Regar-

dons comment ce poète voit Marie l'Égyptienae au désert, toute nue,

la chair noire, la poitrine moussue :

Cheveux épars sur ses épaules.

De ses dents ses ongles rognait;
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Ne semble point qu'elle ail de ventre....

Les pieds avait crevés dessus,

Dessous navrés que plus ne put.

^^^il y a loin de celte sainte hirsute el crasseuse ^ux belles péiii-

.enlos de la Renaissance, aux corps exquis des Madeleines!

Un trait de Hulebeul" que j'ai di''jà signalé, c'est qu'il aime les

idées générales : ce sont lieux Ciininuins aujourd'hui, ce ne l'élaient

pas alors. Vivantes pour le chn'Iien, nouvelles pour l'écrivain, à

ce double titre les lieux communs de la morale chrétienne sur la

pauvreté, la charité, et surtout sur la mort, pouvaient le séduire.

C'est du fond de son cœur qu'il nous dit et repète :

La chose qui soit plus certaine,

C'est que la mort nous courra sus :

La plus incertaine, c'est Ineure.

Mais surtout il développe ces idées avec un remarquable talent
' oraloire. Et en général, quelque sujet qu'il touche, lieu commun
de morale, hypocrisie ou vice des moines, exhortation à la croi-

sade, on ne saurait manquer d'admirer l'ampleur, le mouvement,
la vigueur de sa poésie. Qu'on prenne sa Complainte du comte de

Kevei's, ou sa. Complainte d'outre-mer, qu'on prenne le Dit des Jaco-

bins ou le Dit de la Vie du monde, la phrase se détache, s'étale,

c'est le ton d'un orateur, et le plus incontestable mérite de cette

poésie est l'éloquence.

Sainte Église se plaint, et ce n'est point merveille,

Chacun à guerroyer contre elle se prépare.

Ses fils sont endormis, pour elle nul ne veille :

Elle esl en grand péril, si Dieu ne la conseille.

Puisque Justice cloche, et Droit penche el s'incline,

Et Loyauté chancelle, el Vérité déc^line,

El Charité froidil, et Foi se perd el manque.
Je dis que n'a le monde fondemenl ni raison, etc.

Et il continue ainsi, incriminant tout le monde, et Rome surtout

et les' moines : mais ne sent-on pas et; (pie le rythme même,
cette strophe de quatre vers, avec son allure régulière, sa forte

vibration, sa solidité large, a de favorable à l'expression oratoire

de la pensée?

11 y a pourtant aussi un lyrique dans Hutebeuf : un chanson-
nier d'abord, constructeur de rythmes, de couplets, de refrains

légers et piquants qui feront rire le monde aux dépens des < pape-
larts et béguines >>; niais il y a plus ft mieux. 11 a trouvé le
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lyrisme à sa vraie source : l'émotion personnelle et profonde. De
sa tendresse enfantine et mystique pour « la douce Vierge » ont

jailli de beaux cantiques, des dits aux strophes ardentes ou suaves.

Et les tristesses de sa misérable existence lui ont fait rencontrer

parfois une poésie intime, attendrie et souriante à la fois, dont la

simplicité touche puissamment. Pour dire son triste mariage, le

manque d'argent, le froid, la faim, les amis « que le vent emporte,
et il ventait devant ma porte ->, il a des mots pénétrants, de
mélancoliques ironies qui vont nu cœur. Voilà le bon et le vrai

lyrisme : et c'est pourquoi il ne fallait pas oublier le pauvre diable

qui, le premier chez nous, dans la laide et vulgaire réalité de celte

vie, a recueilli un peu de pure émotion poétique.



CHAPITRE m

LITTÉRATURE DIDACTIQUE ET MORALE

i. Conimencemeiil de la lilléralure didactique. Science et morale.

Influence de la cidliirc cléricale sur la lillcrature en langue vul-

gaire. — 2. Le Roman de la Rose : origines de l'allégorie. Guil-

laume de Lorris l'ait un Art d'aimer, selon la doctrine de l'anioiir

courtois. — 3. Continuation du poème par Jean de Meung. Carac-

tère encyclopédique et philosophique de celte continuation. I^spril

universitaire et bourgeois. Hardiesse de pensée : réhabilitation

de la nature. La poésie de Jean de Meung.

1. INFLUENCE DE LA CULTURE CLÉRICALE.

Comme on ne sait trop où arrêter la poésie lyrique du moyen
âge, les frontières de la poésie narrative sont de même assez

indécises. Sont-ce des fabliaux, sont-ce des morceaux didacliqucs

que ces dits où l'on énumèrc toutes les diverses sortes de mar-

chandises que vendent les diverses catégories de marchands, ou

bien toutes les choses que l'on peut acheter pour une maille? Le

du de VoiUillcmcnt au vilain ' nous fait défiler sous les yeux tout

ce qui compose un ménage rustique, jusqu'à la vache dont le lait

empêchera le marmot de crier la nuit. Le fondement du plaisir

que procurent ces pièces, c'est (pi'elles évoquent pour l'auditeur

l'image des choses familières : elles utilisent la vie réelle en jouis-

sances d'art, et portent vilains ou bourgeois à la conlemplalioii

désintéressée du monde vulgaire où leur existence de désirs et di'

peines est enclose.

Au même principe se ramènent bien des pièces qu'on serait

d'abord tenté de ranger parmi les poèmes moraux ou satiriques.

1. Ucc. yen des Fabliaux, t. I, p. 1-lS.
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la satire ou la moralité ne sont qu'un assaisonnement, et l'auteur

ne prêche ou ne raille que i)Our introduite la mention des objets

tamiliers ou des actions quoliiliennes de la vie populaire. Ne pre-

nons pas le change sur le cadre ou sur le ton : tant d'éimmcra
lions moralisées ou satiriques que nous rencontrons, ne sont

qu'une forme originale de littérature l'éaliste, dont le caractère

esseutiel est de réveiller chez l'auditeur la sensation des réalités

qui lui sont prochaines : et comme cette littérature s'adresse à
des imaginations vierges, non blasées encore, ni réfractaires par
un trop long usage à l'action suggestive des mots, les noms seuls

des choses, sans descriptions, sans épithètes, sans, tout le méca-
nisme compliqué du style intense, les noms tout secs sont puis-

sants : le poète se contente d'appeler, pour ainsi dire, chaque
objet, aussi le voilà présent, en sa concrète et natuielle image,
aux esprits de ceux qui l'entendent. Si bien que toutes ces énu-
mérations chères aux écrivains du xni" siècle, où défilent sur le

même plan, en monotone et interminable procession, toutes sortes

d'objets, nous représentent comme un effort pour évoquer une
partie de la vie réelle sans le mélange d'une fiction romanesque,
sans le lien d'une action inventée.

Cependant d'autres dits, d'autres dcbats, d'autres États du siècle

ou du inonde, ont un caractère vraiment moral, et forment entre

la poésie lyrique et la poésie narrative un corps considérable de

poésie didactique. Il était itnpossible qu'à la longue il n'en fût

pas ainsi. La littérature de langue française ne pitlivait rester

indéfiniment sevrée de réflexion sérieuse et de pensée philoso-

phique, indéfiniment livrée aux hasards de la sensation et aux
caprices de la fantaisie. L'esprit des laïcs ne pouvait rester indé-

finiment fermé à la science des clercs.

Les laïcs étaient demeurés d'aboi d étrangers à ce puissant

mouvement d'idées, qui tlu xi° au xiV siècle se produit dans les

écoles et les couvents, et dont les résultats principaux s'enregis-

trent dans les grandes œuvres latines et scolastiques du sin** siècle,

le Specidum majus de Vincent de Beauvais, la Summa (heologica de
saint Thomas d'Aquin, VOpus majus de Roger Bacon. Les auditeurs

de Roland et des Lorrains, ceux du higcmrnl de Renart ou de
Richeult ne s'inquiétaient guère du problème des universaux ni de
savoir quel est le principe d'individuation. Leur religion les faisait

jeûner et ouvrir leur bourse à l'Église ou aux pauvres, elle ne
leur inspirait pas de réfléchir sur la Trinité ou sur le mode
d'union de l'âme au corps. C'étaient des enfants, et qui n'aimaient

qu'à entendre des histoires.

Cependant peu à peu la curiosité de ces enfants s'éveilla : des
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fois, des princosses, des seif^neurs, âvaiil reçu une instruction

suj)érieure pour le temps, aperçurent rintérêt do ces éludes

cléricales; des clercs ne désespérèrent, pas détre utiles à leur

prochain, ou à eux-mêmes, en communirpianl quelque chose de la

science ipio jusque-là la langue lutine avait dérobée à la connais-

sance du vulgaire. Des indllralions, en quelque sorte, se produisi-

rent de la littérature savante dans la littérature populaire, et l'on

commença de mettre en français dès le xu*' siècle toute sorte

d'ouvrages didactiques, ouvrages d'histoire naturelle, de physique,

de médecine, de philosophie, de morale, livres de cuisine ou de
simple civilité.

Parmi les plus anciens écrits scientifiques en langue vulgaire

se rencontrent un lapidaire, un bestinire, compilations de récits

merveilleux et puérils sur les pierres précieuses et sur' les animaux :

science plus fantastique, plus stupéfiante que toutes les aven-

tures des chevaliars de la Table Ronde. D'autres lupidairrs, d'autres

bestiaires suivront, attestant et le succès du genre et l'ineplie scien-

tifique des lecteurs, d'autant plus extravagants que la description

des choses naturelles s'y mêlera davantage de moralisations allé-

goiiques.

Dès le xn<= siècle aussi, le laïc ignorant pourra lire en anglo-

normand la Consolation de Boèce, un des onvrages fondamentaux,
comme on sait, de la science scolastique, un de ces classiques que

l'on expliijuera, commentera dans les écoles jusqu'à la Renais-

sance K On traduira plus tard VEthique d'Aristote.

Dès le xii* siècle encore, et même avant (car le Poème de la

Passion est du x"), on lit passer en langue vulgaire tantôt .par des

traductions, tantôt par des imitations, tantôt, et d'abord, en vers,

tantôt, et de bonne heure, en prose, les principaux récits de la

Bible et de l'Évangile : au point que l'Église s'inquiéta |)aifois de

voir les sources du dogme trop libéralement ouvertes à l'ignorance

téméraire des laïcs. Elle condamnera aussi les ouvrages de théo-

logie que David de Dinant, disciple d'Amaury de Bène, écrivit en

langue vulgaire.

H faudrait signaler encore comme une émanation de l'esprit clé-

lical, et comme un des moyens d'action par où les clercs modi-

lièrent l'esprit de la socié'té-laïque, les sermons prononcés dès le

ix'" et le X"-' siècle en langue vulgaire, et dont nous aurons occasion

de parler ailleurs. En dehors de ces sermons qui sont des actes

du sacerdoce, nombre de clercs avec ou sans mission, de laïcs

même frottés de science et chauds de zèle, prêchèrent, endoctri-

nèrent, exhortèrent, gourmandèrent le peuple eu langue vulgaire,

1. Ella âgui'ura jusqu'en 1306 sur le programme de la liceaca.
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par (les écrits do toute tlimeusion et de toute l'orme. Un des lieux

communs de celle morale chrétienne, c'est le Débat du corps et de

rame, qu'on trouve en lalin et en Irançais dès le premier tiers du

xu" siècle : on peut y rattacher une belle Apostrojihe au Curps ',

qui est comme un réquisitoire vij^'oureux et souvent éloquent contre

le corps. instiHunent de Tavilissement et de la damnation de l'ànie;

celle pièce peut donner une idée du genre. La morale souvent,

comme on peut aisément le comprendre, tournera en satire, et la

description parfois fort vive du monde réel, des occupations et

inclinations ordinaires des hommes, viendra donner une saveur

toute particulière aux enseignements moraux.

D'autres fois les préceptes de courtoisie et de belle morale se

grefl'eront sur les commandements de la morale chrétienne, comme
dans ce curieux Chàlienieiil di's dames de Kobert de Blois, que je

ne nommerais pas, si l'on n'y voyait comment peu à peu, dans la

comparaison inévitable du fait et de la règle, le moyen âge a fait à

la longue son éducation psychologique, comment aussi, dans ce

temps d'abstractions et de formules, l'observation précise de la vie

s'inscrit en préceptes généraux.

Dans la langue vulgaire, comme dans la langue latine, le

s lu'^' siècle est le siècle des Sommes et des Encyclopédies : les unes

plus scientifiques (entendez le mot des sujets, non de la méthode),
comme Vlmage du monde de Gautier de Metz, ou le fameux Trésor

de Brunetto Latino (126;j), d'autres purement morales et reh-

gieuses, comme la Somme des vertus et des vices, dédiée à Philippe

le Hardi en 1279 par le frère Lorens, d'autres où la description

satirique de la vie se mêle à la morale, et prend même le dessus

sur elle, comme la Bible, peu religieuse, et parfois impudente, de

(iuyol de Provins. Le xiii'-' siècle aussi est le siècle des allégories :

en ce genre se distingua Raoul de Houdan, avec sa Voie de Paradis

et son étrange Songe d'Enfer, où, à la table de Lucifer, il mange
de bel appétit les gras usuriers et les vieilles pécheresses à toute

sorte de sauces symboliques -. C'est le tour d'esprit, ce sont les

procédés intellectuels et les habitudes de raisonnement qui pro-

duisent aussi la Divine Comédie : il n'y manque que l'àme et l'art de

Dante. 11 n'y a chez notre Français, comme chez tous ses émules,

que bizarrerie travaillée et inelfaçable platitude.

(relaient les clercs qui avaient introduit l'allégorie dans les

écrits en langue française. Elle avait eu de iout temps leur faveur,

comme un procédé éminemment propre à la l'ois à éluder les plus

insolubles difficultés el à faire saillir la subtilité de l'esprit indi-

1. Bartsch et Horiiiûg, p. !J47.

8. Jd., p. 243.
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vidiicl. A|)pliiiiiée dans les écoles de philosophie ancienne à sauver

les chefs-d'djiivre de la poésie cl les mythes de la vieille reliijion

de la condamnation inévilahle que la conscience morale de riiiiina-

nité, chaque jour plus éclairée, eiH portée contre leur primitive

grossièreté, l'aliégorie fut rejirise par les chrétiens, d'abord pour

autoriser l'étude de la littérature païenne, puis pour jusiilier

aux yeux des lidèles maints passages des saintes Écritures, dont

leur simple honnêteté se fût scandalisée, enfin pour exposer

sous une forme plus attrayante et plus vive les vérités doj.'nia-

liques de la religion et de la morale. De saint Basile, à qui

Ulysse abordant à l'Ile des Phéaiiens représentait la vertu toute

nue, auguste et vénérable dans celte nudité même, de Fulgentius

Planciades, à qui l'EnéUe racontait les voyages de l'Ame chré-

tienne, de Prudence, qui faisait battre les vertus et les vices

dans sa Psychomachie,^de Martianus Capella, qui mariait en justes

noces Mercure et la Philologie, l'allégorie passa aux clercs scolas-

tiques qui en firent leur instrument favori d'interprétation et

de recherche. L'explication allégorique d'un texte fut légitime et

nécessaire ainsi que l'explication littérale, et même au-dessus

d'elle. Ainsi, dès que les clercs écrivent en langue vulgaire, dès

le Poème de la Passmi, ils y transportent l'allégorie : de leurs

physiologiœs, où l'histoire naturelle est tournée en allégories,

sortent les bcstiaii^es. Ce sont eux qui inondent la littérature de

songes, de voyages, de batailles où éclate un symbolisme laborieux

et parfois puéril : c'est leur esprit qui inocule la fureur allégorique

aux romans bretons d'intention mystique, comme au lyrisme

savant et galant.

La part des clercs et de l'esprit clérical dans la littérature fran-
çaise devient de plus en plus grande, à mesure que la bourgeoisie
prend de l'importance, réfléchit, s'éclaire, à mesure aussi que les

écoles, et l'Université de Paris surtout, définitivement organisée
au commencement du xin*' siècle, jettent dans le monde et comme
sur le pavé une foule de clercs qui ne sont plus ou sont à peine
d'Eglise : ces clercs sans mission ni fonction répandront hors des
écoles et des couvents, hors de la langue latine aussi, les idées,

les connaissances, les habitudes intellectuelles, les procédés logi-

ques du monde qui les a formés.

Tout ce tra"''il aboutit au Rornan de la Hosr et s'y résume.
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2. ROMAN DE LA ROSE. GUILLAUME DE LORRIS.

Malgré la continuité de la fiction, le Roman de La Rose^ forme, à

vrai (lire, deux ouvrages distincts, qui ne sont ni du même temps,

ni du même auteur, ni du même esprit. Des 22 817 vers qui le

composent dans Tédition de Fr. Michel, les 4 669 premiers ont

été composés dans le premier tiers du xni" siècle par Guillaume

deLorris; le reste a été écrit environ quarante ans plus lard par

Jean de Mcung (vers 1277). Il faut traiter chacune de ces parties

comme une œuvre indépendante.

Uuel qu"ait pu être Guillaume de Lorris, noble, bourgeois ou

vilain, il avait étudié, et il adressait son poème à la société arisfco-

craiiijue, à celle qu'avait ravie Chrétien de Troyes et pour qui

chantait précisément en ce temps-là le comte Thibaut de Cham-
pagne. Le Roman de la Rose, dans l'intention de son premier auteur,

devait être un.^rf d'aimer, et le code de l'amour courtois. Mais ce

sujet fait pour plaire aux fins seigneurs et aux dames délicates,

Guillaume de Lorris le traita avec la méthode et l'esprit des

clercs.

Les exemples à suivre ne lui manquaient pas. Les clercs, en eiïet,

aussitôt que la conception de l'amour courtois avait été apportée

dans la France du Nord, s'étaient piqués de s'y connaître, et bien

mieux que les barons et les poètes : c'est ce qu'attestent une foule

de pièces latines et françaises, véritables débats où la préférence

est donnée à l'amour des clercs sur l'amour des chevaliers. Et

comment les clercs ne se fussent-ils pas regardés comme supé-

rieurs? Ils avaient l'esprit et la faconde, une mémoire bien garnie

qui les faisait disposer de l'esprit et de la faconde des autres : et

ils lisaient le livre, qui donne la science, ils lisaient ÏArt d'aime7\

Par une de ces méprises dont le moyen âge est coutumier, le hbertin

Ovide devint le maître de l'amour courtois.

Les clercs portèrent naturellement dans la matière de l'amour

toutes leurs habitudes desprit. Ce furent eux surtout qui contri-

buèrent à constituer en face de la théologie chrétienne une véri-

table théologie galante, assignant au Dieu d'amour la place de

Jésus-Christ, formant son séjour délicieux à l'image de l'Eden,

édictant en son nom un Décalogue, organisant enfin tout un dogme
et tout un culte, et comme une Église des amants, qui avait ses

fidèles et ses hérétiques, ses saints et ses pécheurs. Ils appliquè-

1. Éditions : Méon, 1813, 4 vol. in-8; Fr. Michel, Paris, Didot, 2 vol. in-12,

réimijr. 1S72. — A consulter : E. Langlois, Origines et sources du Âoman de la

Rose, Pans, iQ-8, 1891.
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rcnt aussi à l'amour courtois, que son caractère idéal et factice y
pn''disposail d'avance, leur nianic d'ahstraclion et l«Mir tendance

(iidactique, et sous leur influence les arts prirent la place des chan-

sons et des romans. Au commencement du xin*^ siècle parut le sec

et pédanlesque traité d'André le Chapelain, Dr arte honesle amawU,
véritable encyclopédie systématique de l'amour. Ce précieux

maïuiel fut traduit en français par un clerc libéral. On ne refusa

point non plus an.v dames et aux barons la connaissance du livre

précieu.\ d'Ovide. Pour la direction dos consciences du monde poli,

ÏArt d'aimer fut mis souvent en français : Chrétien de Troyes

même s'y était essayé '.

Le goût des abstractions et des formules didactiques ne laissait

d'issue à l'imagination que du côte de l'allégorie : et ce fut là en

efTot qu'aboutirent tous les clercs qui, en latin ou en français, cher-

chèrent dans l'amour une matière de poésie. Ce procédé seul

permit d'éluder la sécheresse de la codification et de colorer la

maigreur des abstractions.

Guillaume de Lorris ne se fit pas scrupule de mettre à profit

l'œuvre de ses devanciers. 'Voulant traduire en faits les préceptes

de ÏArt d'aimer, et faire un roman didactique, il se souvint d'un

poème latin du siècle précédent, le Pamphilus, où le poème d'Ovide

est mis en action par quatre personnages, Vénus, le jeune homme,

la jeune, fille et la vieille : il prit à un Fabliau du dieu dWmottrs

le cadre du songe qui transporte l'amant dans le jardin du Dieu;

et, forcé par la tradition de donner un nom de convention à sa

belle, il trouva, dans l'usage de donner poétiquement des noms île

fleurs aux dames, plus précisément encore dans un Carmen df Ro<^a

et dans un Dit de la Rose, l'idée de représenter 1 amante sous la

figure de la Rose, c'est-à-dire l'allégorie fondamentale de l'œuvre,

qui entraînait nécessairement toutes les autres allégories et por-.

sonnifications. Il avait ainsi la l'orme générale «le son poème :

Macrobe, Ovide, Chrétien de Troyes, l'aidèrent à en développer

tonte la matière.

Et voici l'histoire qu'il avait entrepris de conter, tournée en lan-

gage moderne : l'amant, en son jeune àtje, suivant la pente de sa

vie oisive et libre, rencontre la dame jeune et belle, dont il

séprend. Elle l'accueille courtoisement d'un visage gracieux : encou-

ragé, il se hasarde à dire son désir. Mais cette hardiesse préma-

turée éveille chez la belle l'orgueil, le souci de sa réputation, la

honte, la j)eur; son visage ne rit plus, et elle bannit l'amant de sa

présence. Bientôt cependant elle s'adoucit, ayant le cœ-ur généreux

1. A consulter : G. Pari», les Ane. Versions fr. de lArl d'aimer (dans la l'oànie au

moyen àye).
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et pitoyable; de nouveau elle fait bonne mine au jeune homme, et,

"par une compensation logique, efface d'un baiser qu'elle se laisse

pr>îndre le souvenir de sa dureté. Mais tout se sait ; on médit de

leur accord; les parents ou ua mari gourmandent la trop facile

dame, excitent son orgueil, lui font honte ou peur; pour plus

de sijreté, on la tlanque d'une duègne : plus de gracieux abord;

l'amant est banni plus sévèrement et plus loin que jamais. Il se

désole et.... Et maître Guillaume de Lorris n'eut pas le temps

d'en écrire davantage.

On voit d'abord le caractère de cette fiction : c'est en quelque

sorte la ligure schématique des formes, phases, accidents et pro-

grès de l'amour. Tout élément individuel est soigneusement éli-

miné : il ne reste que Vnmant et Vamante, types irréels : mais, la

dame étant identifiée à la rose, il faut projeter hors d'elle tous les

sentiments qui appartiennent à son personnage. Ainsi se dressent

entre l'amant et l'amante deux groupes contraires, les alliés. Cour-

toisie, Bel-Accueil, les ennemis. Danger (l'orgueil de la pureté fémi-

nine), Honte, Peur. Hors de l'amant, pareillement, se réalise dame
Oiseuse, conseillère d'amour. Et tout le monde extérieur, ennemi
naturel de la joie des amants, se ramasse en deux groupes sym-
boliques, la curiosité m.aligne et bavarde des indifférents, Maie-

bouche, et l'hostilité soupçonneuse de ceux qui ont puissance sur

la femme. Jalousie. Au-dessus de ces simulacres d'humanité pla-

nent les dieux, Amour, Vénus, qui semble émanée de l'âme de la

dame comme Amour de l'âme du galant, enfin Raison, autre

dédoublement de la personne morale du héros, qui lui déconseille

la douloureuse carrière de l'amour.

Au fil de cette action ainsi distribuée par personnages se ratta-

chent aisément tous les préceptes de l'amour courtois, tantôt tra-

duits en faits, tantôt promulgués dogmatiquement par un des

acteurs, surtout par Amour qui. comme suzerain, dicte ses lois

à l'amant. On méconnaîtrait le caractère de la courtoisie du
xuF siècle, si l'on ne se rappelait que les commandements d'amour
comprennent même la dvilUc. « Lave tes mains et tes dents cure »,

dit Amour à son vassal : point de parfait amant avec des ongles

en deuil. De beaux habits, des manières libérales, des talents

d'agrément sont choses également requises : l'amour est un sen-

timent aristocratique. Il n'est pas à la portée des vilains. Aussi
faut-il voir avec quelle méprisante dureté le dieu parle du vilain :

Vilain est félon, sans pitié,

Sans service et sans amitié.

On a peut-être exagéré la valeur psychologique de l'œuvre de
Guillaume de Lords. 11 a en somme peu d'originalité : tous les
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sentiments qu'il décrit avaient été avant lui étudiés dans leur

nature et leurs pio;;rès, définis, étiijuetés, classés, décrits : il nous

fait plutôt l'cITet duu vulgarisateur que d'un inventeur. <>ependaiit

ses absti-actious, persounilications, commandements et définitions

ue semblent être réellement pour lui qu'uu procédé d'ex|)osilion.

Je crois que derrière les allégories scolastiques qu'il lait mouvoir,

il aperçoit et s'eiïorce d'atteindre la réalité concrète de la vie.

Parl'ois cette vérité éprouvée et sentie éclate dans son œuvre d'une

façon charmante; et tant pis, ou plutôt tant mieux, si elle bous-

cule et dérange les symboles laborieuse^ment combinés. Comme
lorsque Amour expose le devoir d'un amant, qui est de ne pas

dormir en sou lit la nuit, et d'aller rêver a la porte de sa belle,

Soit par nuit ou par gelée,

maître Guillaume, emporté par la situation, met une parenthèse

humoristique et réaliste, qui tranche avec le caractère abstrait et

idéal du morceau. A la place de la dame irréelle, il voit une vraie

femme, qui remplira sa nuit bourgeoisement, prosaïquement, qui,

dit-il,

... Sera peut être endormie
Et à toi ne pensera guère.

Il n'y a pas grande merveille non plus dans les descriptions des

dix images peintes en dehors sur les murs du verger d'Amour;

mais une chose frappe dans ces portraits : c'est la simplitication

hardie • et juste des éléments moraux, et la précision minu-
tieuse, nette, pittoresque des apparences physiques qui les revê-

tent et les expriment. Ce talent éclate dans les peintures de la

frileuse Vieillesse et de la Pauvreté honteuse, mieux encore dans

celle de la doucereuse Papelardie. 11 y a là un art d'individualiser

par l'extérieur les caractères généraux, qui est au fond identique

à l'art de La Bruyère. Il faut ajouter, à l'honneur du poète, que sa

continuelle allégorie n'est jamais tout à l'ait sèche, languissante,

ennuyeuse, que dans les endroits où nulle réalité ne peut le sou-

tenir et le guider, comme lorsqu'il décrit les souffrances conven-

tionnelles de l'amour courtois.

Guillaume de I.orris est un lettré, et à certains traits de son

. œuvre on reconnaît comme une première impression de l'éloquence

latine sur la façon encore informe de notre langue. L'auteur s'es-

saye parfois à conduire une période, à étendre un lieu commun :

on en trouvera un exemple dans le portrait de la vieillesse, cette

longue tirade sur le temps, avec ses six reprises du sujet de la

phrase, à intervalles de plus en plus rapprochés.
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Malgré tout, Guillaume de Lorris est plus poète qu'orateur, et

plus peiutre que inoialisle. Deux hommes ont certainement eu

grande influence sur lui, Ovide et Chrétien de ïioyes : de cette

double influence s'est dégagée son originalité. Il y a, dans ses

descriptions du jardin d'Amour, dans ce mélange d'abstractions

morales, de mythologie païenne, et de mièvres paysages, il y a

je ne sais quelle sincérité de joie physique, une allègre et fine

volupté. A travers beaucoup de prolixité et de fadeurs, à travers

ses interminables énuniérations d'arbres et de plantes, et le mono-
tone défilé de ses dames toutes si parfaitement belles et blondes

et généreuses qu"on ne saurait les distinguer, il y a dans Guil-

laume de Lorris quelque chose de plus que dans Chrétien de
Troyes. Celui-là a aimé la lumière, les eaux, les fleurs, les om-
brages; il a noté quelque part, sans ombre de libertinage, 1-es

blancheurs de « la chair lisse ». Quelque chose de païen s'éveille en
lui. L'œuvre est d'un art bien insuffisant : mais dans l'âme de
l'homme point comme une obscure lueur, aube de la Renaissance

encore lointaine.

A certaines comparaisons, du reste, toutes fraîches et prises en
pleine nature, on devine que les sens de ce maître es arts de l'amour
conventionnel se sont ouverts aux impressions du monde extérieur.

Aussi renouvelle-t-il par sa sensation directe certaines des plus

banales et traditionnelles métaphores Ainsi, quand il peint dame
Oiseuse, dont la gorge est blanche.

Gomme est la neige sur la branche
Quand il a fraîcliement neigé,

n'est-ce pas une sensation personnelle et toute frissonnante encore

qu'il fixe dans cette jolie image? Et c'est [^Kireillement un coin

d'idylle qui fleurit en pleine aridité de la métaphysique amoureuse,
quand le poète fait dire à son amant :

Je ressemble le paysan
Qui jette en terre sa semence.
Et il a joie à regarder

Gomme elle est belle et drue en herbe :

Mais avant qu'il en cueille gerbe.

Par mallieur l'empire et la grève

Une niale nue, qui crève

Quand les épis doivent fleurir :

Et fait le grain dedans mourir,

Et ravit l'espoir du vilain.
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3. HoMAN l>i; l.A lltoK. JKAN DE MELNG.

Joan (;lo]jin('l, de Mciinf^-sur-Loii-e, élail aux environs île

l'an i:^(K> un ;.'ravo et sage homme, îles plus considérés, riche, pos-

sédant une maison dans la rue Saint-Jacques et le jardin de la Tour-

nelle, estimé des plus nobles et meilleurs seigneurs; il avait tra-

duit de savants ouvrages, luChevalcrif. (De remiUlari) de Végèce, la

Consulation de Boèce; il avait fait un Testament en vers français,

très pieux, où le prud'homme réprimandait fortement les femmes
et les moines. H était mort, semhle-t-il, avant la lin de l'an 130a>

Il serait tout à fait oublié aujourd'hui, lui et son œuvre, si, vers

1277, âgé de vingt-cinq ans ou environ, au sortir des écoles, il

n'avait donné une lin au poème de Guillaume de Lorris, qui depuis

tantôt un demi-siècle restait inachevé.

Il ajouta un peu plus de 18 000 vers aux 4 669 de son devancier.

Je n'exposerai point par quels enchaînements d'incidents, par quelle

suite de péripéties l'amant arrive à cueillir le tant aimé, tant désiré

boulon de rose dans le verger d'Amour. Aussi bien n'imporle-t-il

guère, et l'auteur à chaque moment oublie, suspend et nous fait

perdre de vue sa fiction. L'action allégorique que Guillaume de

Lorris avait entrepris de déduire, devient, entre les mains de Jean

de Meung, une sorte de roman à tiroirs, roman philosojjhique,

mythologique, scientifique, universitaire, ou, pour parler plus jus-

tement, roman encyclopédique : car cette seconde partie du lionian

de la liose est en etfet une encyclopédie, une somme, comme on

disait alors, des connaissances et des idées de l'auteur sui- l'uni-

vers, la vie, la religion et la morale.

C'est une couipilalion, tout d'abord. Notre écolier dégorge sa

science avec complaisance et même avec coquetterie. Il cite,

traduit ou imite Platon ', Aristote, Ptoléniée -, Cicéron, Salluste,

Virgile, Horace, Tite-Live, Lucain, Juvénal, Solin, saint Augustin,

(ilandien, Macrohe, Geber, Roger lîacon, Abailail, Joan de Salis-

bury, André le Chapelain, Guillaume de Saint-^mour : ses

livres de chevet, où il puise sans cesse des idées, des sujets et

des cadres de développement, sont la Consolalion de Boèce, le De

plamiu nuturx du scolastique Alain de Lille, VArt d'aimer et les

Métamorphoses d'Ovide. Sur 18 000 vers qu'il a écrits, on en a pu

rendre 12000àses auteurs, dont 2000 au seul Ovide. Il est pédant

avec délices, et tous les artifices de la pétlanterie lui sont fami-

1. C'oBl-à-diro la Iraduclioa du Timée par Clialcidius.

2. UoDt YAlmageste, traduit au xii° «iècle par Uérard dû Crémone, servait do ttixl»

dans les éculen pour lei leeturei astronoiuiquei.



liers : ici il traduit sans citer, dérobant sans scrupule l'honneur

de quelque doctorale argumentation; ailleurs il cite avec une
minutieuse gravité, en vantant pesanKuenl son auleur; ailleurs il

cite Homère, ou quelque autre, pour faire croire quil l'a lu, quand
il a trouvé simplement sa citation dans un auteur du moyen âge.

Ce pédant est d'ailleurs un savant, d'une science étendue et

solide : il n'est pas nourri de fariboles, de romans et chansons.

Sa science, c'est toute la science cléricale du xui'' siècle, l'anti-

quité latine, à peu près telle • (sauf quelques auteurs et surtout

Tacite) que nous la connaissons aujourd'hui, et puis tous les tra-

vaux de la pensée moderne, en physique, en philosophie, en théo-

logie. Rien ne lui a échappé : et il a jeté tout cela, abondamment,
confusément dans son poème, laïcisant, c'est-à-dire vulgarisant la

science des écoles, initiant les seigneurs et les bourgeois aux plus

graves problèmes, aux plus hardies solutions, aux plus téméraires

inquiétudes, sollicitant le vulgaire à savoir, à penser, par consé-

quent à s'affranchir, et faisant ainsi une œuvre qu'on a pu com-
parer à celle de Voltaire. On ne saurait imaginer en effet de
combien de choses Jean de Meung trouve moyen de parler, tandis

que son Amant poursuit la conquête de la Rose. Le paupérisme,
et l'inégalité des biens, la nature du pouvoir royal, l'origine de l'État

et des pouvoirs publics, lajuslice, l'instinct, la nature du mal, l'ori-

gine de la société, de la propriété, du mariage, le conflit du clergé

séculier et du clergé régulier, des mendiants et de l'Université,

l'œuvre de création et de destruction incessantes de la nature, les

rapports de la nature et de l'art, la notion de la. liberté et son con-

tlit avec le dogme et la prescience divine, l'origine du mal et du
péché, l'homme dans la nature, et son désordre dans l'ordre uni-

versel, toutes sortes d'observations, de discussions, de démonstra-
tions sur l'arc-en-ciel, les miroirs, les erreurs des sens, les visions,

les hallucinations, la sorcellerie et jusque sur certain phénomène
de dédoublement de la personnalité, voilà un sommaire aperçu des

questions que traite Jean de Meung, outre tous les développements
de morale et de satire qui tiennent plus directement à l'action du
roman, et je ne sais combien de contes mythologiques extraits

d'Ovide ou de Virgile, tels que les amours de Didon et l'histoire

de Pygmalion. Toutes ces choses s'amalgament, s'enchevêtrent, se

lient comme elles peuvent : c'est un incroyable fouillis, et l'on serait

tenté de prime abord de dire un épouvantable fatras.

De ce fatras se dégage immédiatement avec évidence un esprit

général qui est tout contraire à l'aristocratique délicatesse de

(.uillaume de Lorris : et ce n'est pas la moindre singularité do

1. Il n'est pas sûr qu'il ait connu Lucrèce, auquel il fait si souvent penser.
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l'ouvrage que cette absolue incomp.itihililé des deux intelligences

qui l'ont laite.

Jean Cio|)inci est on vrai bourgeois, qui n'cntciid rien aux rafli-

neraents de 1"amour courtois, ou qui n.'y voit que ridituile fadaise ;

aussi, dès les premiers vers qu'il écrit, imprime-t-il à sa niati-'re

un tout autre caractère, un caractère tout pratique et positif. Et

même lorsqu'il traduit les courtoises leçons d'.Vndié le Chapelain,

notre bourgeois, qui n'a pas un grain de chimère dans l'esprit, les

interprèle dans le sens des plus malérialisles fabliaux.

En bon bourgeois aussi, le collaborateur indigne de Guillaume
de Lorrjs méprise les femincs : et de ce mépris brutal et profond
naît pour lui l'impossibilité de comprendre lamour coui'tois : com-
ment peut on perdre temps en propos ingénieux, en grimaces
dévotes, avec cet étie fragile, vicieux, bavard, menteur, et qui ne
sert pour un piudhomme qu'à tenir le ménage et donner des
enfants? Une des plus authentiques marques de bourgeoisie dans
une œuvre littéraire, c'est l'cITacement ou l'abaissement de la

femme : Jean de Meung donne à la règle uue éclatante conlirma-

tion. Jamais verve plus robuste n'a diU'amé et dégradé la femme :

Arnolphe n'est que son descendant dégénéré et poli.

Un manque essentiel de respect, l'instinct de défiance et de

médisance contre les puissants, contre les gens en place, contre

ceux surtout qui détiennent une part de la richesse publique ou
([ui ont mission d'administrer la justice, contre ceux aussi, baillis

ou prévôts, dont le menu peuple soulTre plus parce qu'ils sont plus

près de lui, voilà un autre trait de l'humeur bourgeoise; et par là

encore la seconde partie du lioinan de la Rose est d'inspiration

bourgeoise.

Enfin, de tout temps, le bourgeois a délesté l'hypocrisie et médit

des « cagots » : et il délinit hypocrisie ou cagotisme tout ce qui n'est

pas la religion telle qu'il l'entend et la pratique, accommodée à son

usage, intérêts et préjugés. Hier c'était au jésuite qu'il en avait :

au xme siècle, c'était aux jacobins, aux cordeliers, en un mot aux
ordres mendiants. Jean de Meung qui admel le Temple et l'Hôpital,

les chanoines de Sainl-Augusliii et l'ordre de Saint-Benoit, est un
(les plus terribles ennemis que les moines mendiants aient ren-

contrés. Guillaume de Lorris avait esquissé la ligure hypocrite de

l'apelardie, sans désigner personne : Jean de Meung, avec empor-
tement, brosse l'image horrilique do Faux-Semblant, richement

enluminée de tons crus et violents; et de peur qu'on ne s'y trompe,

il ajoute à l'ima^'e une légende cpii nomme les originaux. Ce bour-

geois rangé, prudent, pieux, en veut aux mendiants de leur vie

quémandeuse et fainéante, de leurs richesses acquises sans tra-

vail; il leur en veut de se substituer aux séculiers, de prêcher, de
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confesser et irabsouilrc dans les paroisses, au nez des curés déser-

tés et affamés; et ses rancunes d'écolier irritant ses haines de

bourgeois, il leur en veut de leur intrusion dans les chaires de

rUniversilé, de la défaite et de l'exil de Guillaume de Saint-Amour:

il prend à celui-ci, qui peut-être avait été son maître, des chapitres

entiers, notamment du livre des Périk des deiTiievs tem})S, et les

tourne en vers français à la contusion de l'ordre de Saint-Dominique

et (le tous ces nouveaux frères dont l'oisiveté et l'hypocrisie mena-
cent de perdre la sainte Église. 11 ne faut pas se faire illusion sur

la valeur de ces attaques : elles n'étaient pas nouvelles, ni en

France ni dans la chréLienté; et il n'y avait pas longtemps que

Hutfbeuf, précisément pour les mêmes motifs, avait dit les mêmes
choses. Jean de Meung ne fait pas plus que ses devanciers la psy-

chologie de l'hypocrisie : il n'ajoute à leurs satires que quelques

degiés de virulence et de passion, et ses rares et fortes qualités

d'écrivain.

Mais Jean de Meuog est anii-e chose qu'un bourgeois et qu'un

écolier : il y a autre chose dans son œuvre que des vivacités gau-
loises et des rancunes universitaires. Ce serait le rapetisser infini-

ment, de n'y voir qu'un continuateur plus pédant de Renarl ou des

Fabliaux, et même de Rulebeuf. Jean de Meung est un original

et hardi penseur, qui s'est servi de la science de l'école avec indé-

pendance' fsïïîfTîomtm de la Rose enferme un système complet de
philosophie , et cette philosoptire est tout émancipée déjà de la

théologie; ce n'est pas la langue seulement, c'est la pensée qui est

laïij^uejdans ce poème.
"

Il est aisé de suivre l'enchaînement des idées de Jean de Meung
et de voir comment tout son système a pu s'attacher à la liction du
Jeune Homme amoureux de la Rose. Renversant la doctrine de son
prédécesseur, il se moque de l'amour courtois. Mais il n'est pas

de ces épicuriens qui poursuivent le plaisir, et bénissent toutes les

sources dont il sort. Notre philosophe méprise la volupté, il en

connaît l'illusion, et sait qu'elle n'est qu'un voile sous lequel la

nature déguise ses fins, une amorce par où elle nous y attire. Avec
une netteté et une puissance d'expression singulières, il voit la

fuite incessante des phénomènes, l'écoulement universel de tout

ce qui a reçu être et vie. La mort chasse tous les individus, et finit

par les prendre. Rien ne reste, et l'humanité, le monde disparaî-

traient bientôt, si les espèces ne demeuraient : dans cette grande
querelle des universaux qui a si longtemps partagé les scolasti-

ques, Jean de Meung, avec Alain de Lille, est réaliste, mais d'un

réalisme à la fois très élevé et très sensé . Les phénomènes pas-

seht, lïïs individus meurent : l'espèce seule a de ia léalité, seule

elle est, parce que seule elle reste. A ia mort qui tend sans cesse
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à l'éleiiidre, elle oppose la génération tpii l<'nd sans cesse à l'accroi-

Irc, et sa ficrpétuitê se fonde sur l'équilibre des deux forces en
coidlit. Ainsi l'amour est, selon l'inleulion de la nature, le vain-

queur di! la mort, c'est la source, le fondemput, le pivot de la vie

universelle. Honni soit qui s'y dérobe! il est en révolte contre la

nature, ennemi de Dieu, dont il aspire à détruire pour sa pari la

création.

Que plus sage et plus vertueux est celui qui; eu siuiplicilt» de

cœur, suit l'inslinct de la nature! Toutes les insiiiuliijns, tous les

usages qui, réglant les rapports sociaux de riuMnine ri de la femme,
vont contre la nature, sont condamnés par la raison. Au reste

quicon(|ue, en toute chose, ramènerait sa pensée et confornii rait

ses actes aux commandements de cette toute bonne et puissante

nature, celui-là serait assuré de tenir et le vrai et le bien. Le ,07-

trriitm universel et infaillible, c'est la nature : la raison n'en con-

naît pas (raùtrèT
' "

La Nature n'a pas fait les rois : le roi est un homme comme les

autres, ni plus grand ni plus fort; bien au contraire,

Car sa force, ne vaut deux pommes
Contre la force d'un ribaut.

Selon la nature, il n'a pas de droit sur ses semblables. Quel est

donc le fondement du pouvoir royal? C'est l'intérêt public. Fati-

gués de la barbarie primitive, où la lutte de tous contre tous est

l'état naturel, où chacun ne prend et ne garde que selon sa force

actuelle, les hommes ont constitué l'État, le pouvoir civil, gardien

de la propriété et de la justice; le roi n'est leur maître que pour
leur service et leur sûreté : c'est le gindurnie de Taine :

Un grand vilain entre eux élurent

Le plus ossu de tant qu'ils fiircnl.

Le plus corsu cl le plus grand :

Si le firent prince et seigneur.

Les impots ne sont qu'une conlribulion destinée à fournir au prince

les moyens de faire sa fonction. Voilà le principe selon lequel on
peut juger les puissances : n'en voit-on pas les conséquences?

La nature n'a pas fait davantage une hiérarchie sociale : selon

la nature, la noblesse n'existe pas. Ou plutôt elle existe, elle est

personnelle. La noblesse, dit Jean de Meung après Ju vénal, la seule

noblesse, c'est la vertu, c'est le mérite. La raison ne dislingue les

individus que selon l'inégalité naturelle : la force physique, que
notie penseur est loin de mépriser, mais surtout l'intelligence et la

science, voilà ce qui élève les hommes cl leur confère une diguilâ
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supérieure. Il n'a que mépris pour le baron <> qui court aux cerfs

ramages »; mais, avec une hauteur remarquable de pensée, il

ajoute que le vice est plus condamnable chez les clercs que chez

i' les gens laïcs, simples et nices ».

Su'nrc la nature, c'est la raison, et c'est la vertu. La nature pres-

crft à l'homme ses besoins, etpar là lui prescrit aussi ses désirs :

toute passion qui va au delà du besoin naturel est factice et mau-
vaise. De là vient que Jean de Meung s'emporte si àprement contre

l'ambition et l'avarice : faut-il tant de tracas, d'efforts, de misères,

et surtout de misères infligées à autrui, pour vivre? Que demande
donc la nature? La bonne vie naturelle et, partant, le bonheur ne

sont-ils pas à la portée de tous? Il faut voir notre poète peindre

largement, gravement, avec une sympathie chaude et joyeuse, la

vie des ribauds qui « portent sacs de charbon en Grève » :

Ils travaillent en patience.

Et ballent, et dansent, et sautent.

Et vont à Saint-Marcel aux tripes.

Ni ne prisent trésor deux pipes :

Mais dépensent à la taverne

Tout leur gain, toute leur épargne,

Puis revont porter les fardeaux

Joyeusement, non pas par deuil.

Et leur pain loyalement gagnent,

« Puis revont au tonneau, et boivent,

El vivent si comme on doit vivre.

Jean de Meung est un des rares écrivains de notre littérature qui
ne s'enferment pas dans la vie bourgeoise et l'idéal bourgeois; il

est peuple, il aime le peuple, sa vie dure, insouciante, toute à
l'effort et au bien-être physiques : et c'est sans doute en grande
partie par là que ce contemplateur de l'universel écoulement des

apparences s'est préservé du pessimisme, où tant d'autres avant

et après lui ont sombré.

Enfin la {ia.ture même, comme de toute raison, de tout droit,

de tout bien, est l'unique principe de toute beauté : Jean de Meung
n'est pas grand esthéticien, n'entre pas en long jtropos sur le beau.
(It^pendant d'un mot il a indiqué la nature cuiume « la fontaine »

Toujours courante et toujours pleine

De qui toute beauté dérive.

C'est ce franc naturalisme qui élargit les invectives que notre

bourgeois lance contre les moines. Les moines mendient : le tra-

vail est la loi de nature, Les moines font vœu de célibat : la loi
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do nature, c'est l'amour. Mais rinstitiilion monastique est l'âme

(le lÉf^li-f : l'itl(^ni oliictien ue se n'-alisp à jit'u prts quf \>nr l'ascé-

tisme (le'scouvciils.où s'cpauoiiisseiit les saintes tleurs île pauvreté

et de |)ureté. L'Église (et non pas seulement les moines) est enne-

mie (le la Nature : et Jean de Meuni.', qui ne saltaque qu'aux

moines, le voit bien obscurément. Quand il déclare la Nature

" ministre de la cité mondaine », ou « vicaire et connétable de

l'ompereiir éternel », pourquoi donc lui donnc-t-il les titres sur

lesquels le chef même de l'Eglise fonde son autorité? Ne semble-

t-il pas ainsi instituer en face du vicaire de Jésus-Christ, qui siégfe

à Home, un autre vicaire divin qui réside en chacun de nous, et

dont les commandements intérieurs pourront faire échec aux com-
mandements de l'Kglise romaine? Cependant Jean de Meung se

contente de consacrer la Nature au nom de Dieu : il laisse à un
autre, qui viemlra à son heure, à Rabelais, la charge d'excommu-
nier l'Kglise, Antiphysie, au nom de la Nature.

En cITet, il ne peut sortir de son temps, et le temps n'est pas

venu de n'être pas chrétien. Jean de Meung n'aperçoit pas que sa

pensée le met hors de l'Eglise, et en ruine les fondements. 11 est

croyant et pieux, comme Kutebeuf : si Ion ne regardait que l'élan

du cœur, je dirais presque qu'il l'est comme Joinville. L'Évangile

est sa règle, il s'y tient, il le défend : il dispute contre ceux qui lui

semblent s'en éloigner, il se fait le champion de l'ancienne foi

contre les nouveautés de l'Évangile éternel, et c'est pour purifier

ia religion, qu'il fait une si rude guerre à la corruption de l'Église,

aux vices des ordres monastiques. Sa situation est celle des pre-

miers réformateurs du xvi'^ siècle, de ces humaidstes chrétiens qui

croient servir Jésus-Christ en se servant de leur raison, et qui

très sincèrement, très pieusement, espèrent la réforme de l'Eglise tiu

progrès de la philosophie. \'oli)nli('rs, comme ils feront souvenl, il

met toute l'oithodoxie dans la foi, et toule la foi dans la charité,

la bonne volonté, la vertu. Aimer le prochain, l'aimer activement,

c'est être bon clirélien, et Dieu ne demande pas autre chose.

Aussi, au formalisme compliqué des praticpies, aux exigences

contre nature de la vie monastique. oiipose-l-il, dans des vers

d'une expression originale et forte, la sainleié iaiciue qui gagne le

ciel, l'idéal de la vie chiétienne dans le monde, qui satisfait à la

fois à l'Évangile et à la raison :

Bien peut en robes lio couleur

Saillie, reliiîion fleurir :

Plus {l'un saint a-t-on vu mourir,

Et nininles saintes glorieuses,

Dévotes et religieuses
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Qui draps communs toujours vêtirent,

Et jamais n'en furent moins saintes :

Et je vous en nommerais maintes.

Mais presque toutes les saintes

Qui aux églises sont priées,

Vierges chastes, et mariées
Qui maints beaux enfants enfantèrent,

Les habits du siècle portèrent;

Et en ceux-là même moururent.
Qui saints sont, seront et furent.

Et notre poète a le droit en vérité d'ouvrir le ciel à ceux qui
vécurent en ce monde selon son commandement : malgré le

cynisme de son langage et parfois de ses idées, il prêche une
haute et sévère morale; il a su tirer toutes les vertus de son natu-

ralisme. L'instinct, de soi, n'est moralement ni bon ni mauvais : il

n'est pas mauvais, car l'acte qui en sort est bon; il n'est pas bon,

car l'acte qui en sort n'est pas volontaire. Mais l'usage de l'instinct

crée le mérite et le démérite : l'homme est libre, et, selon sa

science, choisit entre les actes que son instinct lui suggère; s'il

suit la nature et l'Évangile, qui en ternies différents lui font le

même commandement, la nature l'avertissant de travailler pour
l'espèce, l'Évangile lui enjoignant de se dévouer au prochain, il

se désintéressera; il éloignera l'ambition, l'avarice, la volupté,

l'égoïsme : il sera dou.x, humble, charitable, et s'efforcera de

vaincre par Lamour les misères sociales.

Par malheur, Jean de Meung n'a pas, comme Dante, créé une

forme qui assurât à sa pensée l'éternité des belles choses : il lui

a manqué d'être un grand artiste. Les plus apparentes et vulgaires

beautés de l'art font défaut à son oeuvre : il n'a ni souci ni science

de la composition, des proportions, des convenances. Ce Roman
de la Rose est un fatras, un chaos, un étrange tissu des matières

les plus hétérogènes : les digressions, les parenthèses de cinq

cents vers ne coûtent rien à l'auteur. L'ouvrage est une suite de

morceaux, qui s'accrochent comme ils peuvent, et se poursuivent

parfois sans se rejoindre.

Il y a de ces morceaux qui sont admirables : mais, en dépit

même de son incohérence, l'ensemble du poème donne l'impression

de quelque chose de vigoureux et de puissant. Ce bouillonnement

d'idées et de raisonnements qui se dégorgent incessamment pen-

dant dix-huit mille vers, sans un arrêt, sans un repos, cette

verve et cet éclat de style, net, incisif, efficace, souvent définitif,

cette précision des démonstrations, des expositions les plus com-
pbquées et subtiles, cette allégresse robuste avec laquelle le poète

porte un énorme fardeau de faits et d'arguments, le mouvement
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qui, malf^rc d'inf'îvilahlcs langueurs, précipite en somme la masse
confuse »'l féconde des éruditions scolastiques et des invt-nlions

hardiment originales, tout cela donne à l'œuvre un caractère de

force un peu vulgaire, qui n'est pas sans beauté.

Puis, si Tarlisle est médiocre, il y a certainement dans Jean de

Meung un poète. Il n"a qu'un trait de commun avec Guillaume de

Lorris, cl c'est précisément le sentiment poétique d'une ceiiaine

antiquité, d'une antiquité raffinée, voluptueuse, fastueuse, un peu

mièvre, dune sorte de xviiic siècle gréco-romain, mythologique,

ingénieux, rococo, que le galant Ovide lui a révélée. Même à la

Renaissance et même au xvin'' siècle, ce sera toujours cette anti-

quité qui sera la plus accessible à nos Français.

Mais de plus, Jean de Meung a le sens de la vie, surtout, il faut

le dire, de la vie basse et ignoble : il peint grassement les moeurs

de la canaille. D'une certaine vieille, que Guillaume de Lorris

avait à peine présentée, Jean de Meung, détaillant avec énergie

le caractère du personnage, a fait la digne aïeule des Célestine et

des Macette, une figure hideusement pittoresque. Et à d'autres

moments, par le regret ému de sa belle jeunesse, dépassant la

belle heaumière de Villon, la' vieille du Homan de la Rose atteint

presque à la mélancolie de certains vers de Ronsard.

Élevons-nous au-dessus de cette poésie triviale et populaire :

voici de quoi nous satisfaire. Au milieu des déductions arides et

de la scolastique subtile, soudain l'analyse tourne en synthèse,

et les idées se dressent sous nos yeux, réalisées, incarnées, indi-

viduelles. Jean de Meung nous démontre

Qu'onques amour et seigneurie

Ne s'enlrefirent compagnie,

et que le pouvoir du mari fait naître au lieu de l'amour l'indorililé

chez la femme. La démonstration devient une sc(;ne de comédie,

une longue, puissante et comique apostrophe du j.iloux à la

femme qu'il a par folie épousée : le caractère dranialique se

dégage du type abstrait et allégoiiipie par l'abondaiire des

nuances, des traits particuliers, finement inventés et vigourense-

menl expressifs. Ailleurs, veut-il se plaindre de l'indiscrétion des

femmes, autre scène de comédie : dans un tableau très réaliste,

un dialogue vif et fort de la femme et du mari, l'une par ruse,

caresse, menace, dépit extorquant le secret (ju'elle publiera,

l'autre, pauvre niais! résistant, mollissant, et cédant enfin \xnn

son dam. Ges deux scènes sont de remarquables morceaux de

psychologie dramatique. G'est le geste, le mot, l'accent, qui carac-

térisent un caractère, un état d'esprit : c'est l'expression iudivi-
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duelle de l'universelle humanité, on d'un des larges groupes

qui la composent, d'une des éternelles situations dont est faite son

histoire morale. Le principe de la comédie classique est là.

Enfin on ne saurait méconnaître que Jean de Meung a été poète

par la puissance de la vision symbolique. La grosï^ièreté cynique de

ses images ne doit pas nous arrêter : il y a de la grandeur dans la

façon dont il a traduit, par le lourd martèlement et l'insistance rude
de son style, l'effort de la nature réparant incessamment la mort
par la naissance. De même, quoi qu'il doive à Alain de Lille, il a

certainement vu d'une vision de poète, et rendu avec une fan-

taisie vigoureuse cette grande allégorie de la Nature travaillant en
sa forge, tandis que l'Art,à sçs genou.x, s'efforce de lui dérober ses

secrets et d'imiter son œuvre. Jean de Meung ne s'est pas toujours

contenté de mettre en vers la philosophie : il lui est arrivé de faire

vraiment de sa philosophie une poésie.

La conclusion de tout ce qui précède, c'est que Jean de Meung est

un des plus grands noms du moyen âge, même de notre littéra-

ture : on ne lui a peut-être pas encore fait sa place assez grande.

Son œuvre a subi de durs assauts : mais il semble que les pieux

esprits qu'il a scandalisés, Christine de Pisan, Gerson, aient été

frappés de certains détails apparents et extérieurs, propos cyni-

ques, épisodes immoraux, plutôt que du sens hardi et profond de

l'ensemble. Et ce n'est pas celui-ci non plus que les apologistes

de Jean de Meung, les premiers représentants de l'humanisme,

comme Jean de Montreuil, ont défendu. Cependant on ne saurait

exagérer la gravité essentielle de l'ouvrage. Par sa philosophie qui

consiste essentiellement dans l'identité, la souveraineté de iNatm^e

et de Raison, il est le premier anneau de la chaîne qui relie Kabe-

lais, Montaigne, Molière, à laquelle Voltaire aussi se rattache, et

même à certains égards Boileau. Il ressemble surtout^ à Rabel_ais :

c'est la même érudition encyclopédique, la même prédominance
de la faculté de connaître sur le sens artistique, la même joie des

sens largement ouverts à la vie. le même cynisme de propos, le

même fatras, la même indifférence aux qualités d'ordre, d'har-

monie, de mesure. Tous les deux nés aux bords de Loire, lils du
même pays, génies populaires, vulgaires et forts, il y a entre eux
la différence des temps : mais c'est au fond la môme œuvre, à

laquelle ils ont travaillé, presque par les mêmes moyens. Rabelais

est plus puissant, plus passionné, plus pittoresque : mais en

somme ce qu'il a été au xvi'' siècle, Jean de Meung le fat au xui^.

Il clôt dignement le moyen âge par une œuvre maîtresse, qui le

résume et le détruit.

Hoportons, avant de terminer, notre pensée vers le bon sénéchal

de Champagne, qui bientôt allait recueillir ses souvenirs du saint
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roi Louis IX : Joinvillo pI Joan de Meung, tout le xm* sièclo tient en

ces dfux uoms. avoi- l'opposition de deux classes, le contraste de

deux esprits. Leurs deux œuvres nous font voir les deux faces de la

civilisation du moyen âge. Mais IVeuvre délicate de Joinville

"xôrime surtout ce qui va périr, elle est déjà le passé; l'œuvre

;<ro»sière de Jean de BAeun^ exprime ce qui va germer et grandir,

elle contieut l'avenir.
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caractère ecclésiastique. La prédication en langue vulgaire. Ger-

con.

1. CARACTÈRES GÉNÉRAUX DES .XIV ET XV^ SIECLES.

L'avènement des Valois (1328) marque véritablement la fin du
moyen âge. Le xiv« et le xv^ siècle forment entre le moyen âge et

la Renaissance une longue époque de transition, pendant laquelle

tout l'édifice intellectuel et social du moyen âge tombe lentement,

tristement en ruines, mais pendant laquelle aussi pointent, de ci
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(Je là, [(>s germes épars encore et chf^tifs de ce renouvellement uni-

versel qui sera la Iteiiaissance. Plus on va, plus la décomposition

s'avanct^ et s'élale aux yeux les moins i-lairvoyants; la f'açadi', <jui

longlomps se maintient, ne cache plus r-elVondiemenl iulcnie:

mais plus aussi l'avenir mêle ses lueurs aux reflets du [tassé : ri

cependant rien ne se fonde, et le xv" siècle se clôt, en laissant

riin[iression d'un monde (jui finit, d'un avorlement irrémédiable

et désastreux '.

L'ànie du monde féodal se dissout : les principes qui faisaient

sa force, se dessèchent ou se corrompent. Il semble que leur fécon-

dité soit épuisée, sauf pour le mal. La noblesse féodale fournira des

mérites, des dévouements individuels : mais, à la prendre en corps,

son rôle bienfaisant est (lui; elle fait décidément banqueroute à

l'intérêt public; elle devient l'obstacle, l'ennemie, et réunit contre

elle la bourgeoisie et le roi, rendant dès lors inévitables ces deux
étapes du développement national : la monarchie absolue et la

Révolution. Elle n'a plus de Rolands ni même de Lancelots : à

force d'élever, de raffiner l'idéal chevaleresque, elle l'a résolu en

un héroïsme de parade, pompeux et vide. Sous prétexte d'épurer le

sentiment de l'honneur, on l'a séparé de tous ses elfets pratiques;

on a exclu la considération grossiéie et avilissante de l'utilité. Mais,

le service du roi, de la France, n'étant plus la lin de la bravoure,

la prouesse n'ayant d'autre objet qu'elle-même, d'abord toutes

les folies de Crécy, de Poitiers, de Nicopolis, d"Azincourt,en ont

résulté, et la chevalerie s'est révélée, non plus seulement itmtile,

mais funeste.

Puis comme cet héro'isme à vide n'est pas compatible avec la

réelle humanité, voici comment le roman s'est transcrit dans la

vie : derrière la façade théâtrale des vertus chevaleresques, toute

la brutalité de l'égoïsme individuel se donne cours. Belles paroles,

riches habits, fêles somjttueuses, cirrénées largesses, folles aven-

tures
,

grandes démonstrations d'homieur , de générosité, de

loyauti! : voilà le dehors, le masque. Le dedans, c'est vanité,

cupidité, sensualité, scepticisme moral et absolu égoïsme. La

guerre est pour les seigneurs un moyen de gagner, et le seul :

de la cette fureur de combats, ces éclatantes prouesses, mais aussi

cet âpre raïuonnemenl des prisonniers, ce dur pillage des pro-

vinces. Lt de là, quand man(|ue l'ennemi national, la lièvre des

lointaines aventures, ou les ligues contre le roi, pour le bien

public : entendez, comme on l'a dit, que le bien public est le pré-

texte et la proie. Le lien féodal, bien relâché, n'oblige ni n'i'in-

1 A consulter V. Lo Clerc et E. Uenac, Histoire lilléranv de la Franco au
XIV .Si,',/,- -i vul iri S •>• .-.lll Cnl-H IS65.
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pèche plus guère : la loyauté subtile du chevalier sait se dérober

fièrement, avec de belles altitudes et une noble piaffe. Au fond,

parmi tous ces chevaliers, il n'y a guère que des routiers; il n'y

a que les paroles et les manières qui tassent une différence. Voilà

comment la féodalité se présente dans l'>oissart. Voilà commeiil,

tandis que de plus en plus les rois se feront bourgeois, elle

s'étalera dans les dernières grandes cours provinciales, notam-
ment chez ces ducs de Bourgogne, où elle sera, plus que nulle

part ailleurs, extravagante de vanité, d'insolence, de faste, et

désolante d'intime et essentielle grossièreté.

L'autre principe vital du moyen âge, la foi, ne subit pas de

moindres atteintes. Sans doute le christianisme, si actif et si

fécond même de nos jours, n'est pas épuisé au xiv° siècle : la foi

est aussi ardente que jamais Mais l'Église, avec ses institutions et

sa hiérarclue, semble prendre à tâche de tromper, de désespérer

ses croyants. Les désordres scandaleux du schisme, les indignes

querelles des antipapes, les ambitions, les passions, les mœurs, le

luxe des cardinaux et des évéques, le marchandage effréné des

dignités ecclésiastiques, la politique et les intérêts personnels se

jouant de la religion, la déviation du grand mouvement chrétien

qui avait créé les ordres mendiants, les richesses insolentes,

l'esprit dominateur et intrigant de ces humbles moines, tout cela

n'empêchait pas de croire, mais tout cela détachait de la forme

actuelle de l'Eglise, tout cela rendait la simple obéissance, la doci-

lité confiante à l'Église de plus en plus impossibles : et la foi des

peuples se tournait en explosions indisciplinées de zèle individuel,

en sombres exaltations où peu à peu se précisait l'idée que l'Église

perdait la religion du Christ, et que les gens d'Église perdaient

l'Église. On s'habituait à suivre la pensée de son esprit, le senti-

ment de son cœur, sans attendre une règle, une direction de

l'autorité ecclésiastique, haïe, méprisée ou suspecte en ses repré-

sentants.

La royauté recueille la puissance qui échappe des mains de la féo-

dalité et de l'Église. Elle transforme insensiblement sa suzeraineté

eîi souveraineté; elle se fortifie et contre les entreprises des sei-

gneurs et contre l'ingérence des papes : elle prétend être la maîtresse

chez elle, et commander seule à tous, laïcs ou clercs. L'Église de

France est son Église, qui ne devra obéir au chef spirituel de

Rome qu'autorisée et contrôlée par le chef temporel de Paris.

La force du roi, c'est d'incarner pour le peuple l'unité de la con-

science nationale, de représenter pour les lettrés la doctrine

i romaine de l'État souverain. On le sent protecteur et on le veut

I

m:)ilre. Et la royauté, sauf d'intermittents accès de frénésie chevale-

I
resque, voit où elle va, ce qu'elle peut, par qui elle dure et

Lanson. — Histoire de la Littérature fraoçaise. 6
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i,'agnc : elle dovienl bourgeoise et savante; elle utilise les forces

encore neuves f|ni' ronfienneiit et l'àmp du tiers étal et la science

des doctfurs. De Ui ces petites gens qui entourent l'hilippe le FJel,

Charles V et, tant qu'il a sens et vouloir, Charles VI : de là ces

légistes, ces secrétaires, ces conseillers, ces « marmousets »,

petites gens aux noms vulgaires, qui travaillent de l'espiit, non du

bras, et mettent au service de la royauté, du publie, de lÉlal, la

droiture du sens populaire o»i les ressources de la culture scolas-

tique.

C'était déjà quelqu'un au temps de saint Louis qu'un bourgeois

de Paris : et jusque sur la flotte des croisés, en Kgypte, en Syrie,

ce litre se faisait respecter. La bourgeoisie, à travers les malheurs
et les désordres du xiV .'^('•cle, ne cessera de croître : et même déchue
des espérances qu'elle aura pu concevoir un moment de dominer la

royauté ou de s'en passer, elle restera puissante et considérée dans
sa docilité soumise. Deux ouvrages d'éducation, écrits à vingt ans

de distance, le livre que le chevalier de la Tour Landry adressait

à ses filles (1372) et le Ménugier de Pmns, qu'un bourgeois déjà

mùr dédiait à sa jeune femme (t3!)2), nous font mesurer la difTè-

rcnce des deux classes, la frivolité, l'ignorance, l'amoindrissement

du sens moral chez l'excellent et bien intentionné seigneur : cbez le

lx)urgeois, le sérieux de l'esprit, la dignité des mœurs, la réflexion

déjà mûre, la culture déjà développée, enfin la gravité tendre des

affections domesli(jues, l'élargissement de l'àme au delà de l'égoïsme

personnel et familial pur la justice et la pitié.

La science est encore le dépôt et le privilège de l'Université : et

l'Université est encore ecclésiastique. La théologie est encore la

maîtresse .science, et la logique la maîtresse forme de la science.

Mais celte armée imiombrable et tumultueuse des écoliers, 30 000,

dit-on, au xiv» siècle pour Paris seulement, cette armée se recrute

en majeure partie dans la bourgeoisie, dans les couches profondes
du peuple. L'É^ilise ne peut consommer, placer, régir tout ce

qu'elle a formé. Des écoles essaime chaque année un plus grand
nombre d'intelligences fortes, hardies, disposées à se mouvoir
librement, à user spontanément, sans contrôle de l'Église, de
ce savoir et de celte méthode dont elles sont armées. De l'abus

même de l'instrument logique, une certaine liberté de pensée
naîtra, et les opinions individuelles livreront leurs premières
batailles sous l'épaisse armure du syllogisme. Dans le triomphe de
la théologie, le droit a survécu et grandit sans cesse : en face des

théologiens de Paris, les décrétisles d'Orléans s'élèvent, serviteurs

zélés et redoutables du pouvoir royal. Sous lascolastique écrasante,

llniniaiiisme va se réveiller, précisément au xiV" siècle. Enfin les

passions pojiul.iires pr-nétreront ce corps où circule le sang du
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peuple, et contribueront à donner aux études une orientation, à

la pensée une forme que l'Eglise n'a pas souhaitées. Si bien qu'en

cet âge de trouble et de misère, l'Université, sous son vêtement
ecclésiastique, sous les privilèges de ses clercs et de ses docteurs,

abritera la raison indépendante, pour lui permettre d'atteindre le

temps où elle pourra jeter bas la défroque scolastique et se ris-

quer hors de la rue du Fouarre ou du Clos-Bruneau.

Le xiv** et le xv« siècle sont tristes. Les ruines apparaissent, et

les germes sont cachés, surtout pour les contemporains. L'abandon,

les défaillances des classes d'où l'on était habitué de recevoir une
direction, le spectacle et les exemples de leur dégradation, répan-
dent partout un matérialisme cynique, un scepticisme désolant, le

culte de la force, de la ruse plus que de la force, du succès plus que
de tout. 11 semble que la moralité sombre, et si rhounêteté bour-

geoise, si la philosophie chrétienne ou antique la maintiennent

encore dans quelques parties du xiv^ siècle, le siècle suivant tou-

chera le fond du nihilisme moral.

Pour hîter la décomposition delà société etdel'àme féodales, la

peste noire, qui en 1348 enlève au monde connu le tiers de ses

habitants, la guerre de Cent Ans, guerre étrangère, guerre civile,

crises aiguës des invasions, ravages endémiques des routiers : tous

les fléaux, toutes les souffrances oppressent les âmes, mais en

somme les délivrent avec douleur, les arrachent à leurs respects,

à leurs habitudes, à leur forme d'autrefois, remettent tout vio-

lemment dans l'iiidéterminatian, qui seule rendra possible une
détermination nouvelle.

La littérature suit la destinée de la nation et l'évolution des

idées. Elle se dissout ou se dessèche; l'âme et la sève s'en

retirent. Ce" n'est que bois mort ou végétation stérile. En dépit

de quelques noms éclatants, de quelques curieuses ou grandes

œuvres, le x\\^ siècle et le xV^ font un trou entre les richesses du

moyeu âge et les splendeurs de la Kenaissance. Ni les lïOniiîies ni

les œuvres ne manquent : mais, si la matière est riche pour l'his-

torien ou pour le philologue, elle est pauvre pour le critique, qui

s'arrête seulement aux œuvres littéraires, c'est-à-dire aux idées,

sentiments, expériences, rêves que l'art a revêtus d'éternité. Rien

n'est moins éternel que la littérature du xiv'' siècle, tantôt expres-

sion de sentiments épuisés ou factices, tantôt forme vide et

laborieux assemblage de signes sans signification, où rien n'est

réel, solide et viable, pas môme la langue : car ce n'est pas

encore la langue moderne, et ce n'est plus la langue du moyen
âge.

Le siècle, évidemment, n'est pas poétique. L'âge de l'inspiration

épique, et même chevaleresque est passé. Le triste produit du
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temps, ce sont les lùifanccs (jarin de Monrjlanc. tlernior terme de

l'exlravagancc et de la platitude où puissf atteindre la paie chan-

son de ytîsle, coulée dans le moulu traditionnel. Un ne délaisse

pas les ouviages anciens, mais on ne les goûte que dans des rédac-

tions remaniées, mises à la mode du jour et imprégnées d'actualité,

sans respect du caractère original et de la convenance esthétique.

Le seigneur qui a sa « librairie » et ses lecteurs, le bourgeois,

dernier client du joiigieiir, veulent qu'on exprime leurs passions,

li'urs o{iiiiions; le présent les possède, et, que l'œuvre soit vieille

on neuve, ils n'en ont cure, pourvu qu'ils y retrouvent le présent.

Tandis que le poème héroïque s'évanouit pour plaire aux nobles

dans la chevalerie carnavalesque des Vœux du Paon^ il aboutit,

quand on s'adresse à la roture, à la chevalerie joviale de liau-

douin de Sebourc, celle sorte de Du Guesclm vei-t-galaiit, à qui

sa bravoure enragée contre la léodalité et la maltôle lient lieu de

toutes vertus.

Partout, dans les suites, refaçons et contrefaçons de Renaît ',

dans les Fabliaux, dans tous les genres de poésie narrative, avec

l'ordure croit la violence : l'àpreté des haines tient lieu de talent.

Cependant, à Iravers la raideur gothique de leurs laisses mono-
rimes, un sentiment plus noble anime le trouvère inconnu qui

rime le Combat des Trente, et « le pauvre homme Cuvelier » qui dit

la Vie de Bertrand Du Gucsclin : âmes sans liel et sans haine, où

commence à s'éveiller la conscience de la pairie, d'est dommage
que le génie manque même à ces braves gens.

La poésie artistique cependant n'a pas disparu . mais par une

étrange corruption se réalise un type paradoxal de forme poétique

sans poésie; le néant de l'ime féodale crée pour s'exprimer un

art très savant- et très insigniliant. Ce qu'on n'ose appeler le

lyrisme du xiv" s'ècle est le prolongement du lyrisme savant des

chansonniers aristocratiques du xii^' siècle, et c'en est la déca-

dence : on peut deviner à quels résultats on arrive, quand la

pédantesque subtilité de la dialectique scolaslique se superpose à

la subtilité élégante de l'amour courtois. Pour ne rien laisser à

l'invention de ce qu'on peut donner a la science, aux libres et

personnelles combinaisons de rythmes ilont les troubadours avaient

donné [exemple à la poésie du Nord, on substitue des formes lixes,

dont les types dérivent des anciennes chansons à danser, le ron-

deau, le virelai, \a ballade, le chant royal'^; on s'ingénie à multiplier,

1. Henart ie Xovel, par J.iC(iiiomait Gelée il'288). Hennrt le Contrejatt (1330-i:M0).

t'attvel le rhcvîil (1310-1314).

y. Voici los pnnripfilos rurniiiles . les letlres m.-ijusoules marquent les refrains.

Rondeau simple : A //a AabA B. {Co sera lo ItMùI.) A Hha.abA li.abbaB. Aa
XV* siècle purail la foruio ; AUbaabA' ahbaA' (A' élanl le premier mol de A]»

K

i\
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à compliquer les règles de ces genres, pour en rendre la pratique

plus difticile, et la perfection, à ce qu'on croit, plus admirable. On
met tout enfin dans la technique, et toute la technique dans la

difficulté. Eustache Deschanips, qui est pourtant un homme de

sens, prend la peine d'écrire en 1392 un « Art de diclier et de

faire ballades et chants royaux », qui résume la poétique du siècle.

Lé mal n'est pas qu'il aime les formes curieuses cl parfaites; mais

il les estime seulement selon l'efTort et contorsion d'esprit qu'elles

nécessitent. Par-dessus les rondeaux simples ou doubles, par-dessus

les virelais et chants royaux, il admire la ballade « équivoque et

rétrograde », où la dernière syllabe de chaque vers donne le pre-

mier mot du vers suivant : vrai tour de force en effet, et acrobatie

poétique.

Comme on complique le rythme, on complique le style : et là

aussi, la beauté consiste à prendre le contre-pied de la nature, et

à chercher en tout la difticulté. Rendre l'idée par l'expression la

plus éloignée de l'idée, la moins nécessaire et la moins attendue,

voilà le résumé de toutes les règles, et c'est pour cela que l'allé-

gorie triomphe et s'étale insolemment, ennuyeusement, dans les

écrits du xiV^ siècle : elle est devenue surtout classique et obliga-

toire depuis le Roman de la Rose. On ne sait plus dire simplement,

directement ce qu'on a à dire : il faut passer par le labyrinthe

interminable de l'allégorie, où l'art répand à profusion tous les

ornements de la mythologie, de l'astrologie, de la physique et de

toutes les belles éruditions. De là ces titres bizarres, qui dénon-

cent la fantaisie laborieuse des auteurs : le seul Froissart écrit VHor-

loge amoureuse, le Traité de l'Êpinette amoureuse, le Joli Buisson de

jeunesse, que sais-je encore? un Paradis, puis un Temple d'Amour.

Et ce qu'il appelle VÊpinette amoureuse, c'est ce que nous intitule-

rions Souvenirs de jeunesse. Prose ou vers, galanterie ou doc-

trine, toute forme et tout sujet s'accommode en allégorie. Un traité

de politique devient un Songe du Vergier; un livre de tactique

s'intitule VArbre des batailles *
; et qui se douterait que ce pédan-

tesque titre, le roi Modus et la reine Racio, cache un manuel de

7irelai : AB.ccabXB — AABBAAB.bbabha.aabhaah.AABnABB. —
A B B .ab AB .abhABB . AB .baabA.abbaA. Le refrain a deux vers à l'origine,

puis jusqu'à 7, souvent 3. Trois couplets, puis 2, et souvent un seul. — Ballade : 3 cou-

plets. L'envoi fat ajouté plus tard; Machaultet Froissart l'ignorent; Desohamps eu use:

'c.(ababbcbC)~\-bcbC. — 3( ababbccddcd C) -\- ccddcdC. — Chant royal : cinq

couplets :5(ababceddedE)-i-ddedE. — Aconsulter : Jeanroy,ouv. cité, j). 387-349.

1. Du prieur de Salon, Honoré Bonet (vers 1340-1405). Son plus célèbre ouvrage,

TApparition de Jean de Meung, œuvre d'un admirateur du Roman de la Rose, le met
à côté des Gerson, des Oresme, des Jean de Montreuil, de tous ces premiers patriotes

qui élevèrent la vuix pour le peuple à la fin du xiv' siècle.
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Les choses tlj^-sormais ne changeront phis ([n'a la Renaissance,

Pendant près do dcnx sit-cles, les mêmes genres seront cultivés :

entre tous, la ballade sera la lorme maîtresse de la poésie, chérie

des gens dn métier (Kustache Deschamps en compose 1374),

prati(^uée des amateurs (le livre des Cent Mllades est l'œuvre col-

ioclive lies princes et seigneurs de la cour de Charles VIi : la hal-

lade sera ce que fut dans la décadence de la Renaissance, avant la

inatnriti' du génie classiijue, le sonnet. Pour deux siècles aussi, le

style, le goût sont lixés : la littérature, adaptée h ses milieux,

milieu galant et frivole des cours féodales, milieu pédant et lourd

des Puys et Chambres de Rhétorique, s'immobilise, en dépit de

tant de singularités apparentes, dans la répétition mécanique de

quelques procédés. Le nom qui désormais va désigner la poésie, le

nom qui peint merveilleusement celle de ces deux siècles, depuis

.Machault et Deschamps jusqu'à Crelin et Molinet, c'est le xiv" siè-

cle (jui l'adopte et le consacre : et ce nom est rhétorique.

L'instituteur de cette rhétorique fut (Guillaume de Machault ',

Champenois, secrétaire du roi de Bohême Jean de Luxemïïourg :

à lui l'honneur d'avoir révélé le secret des rimes serpentines, équi-

voques, léonines, croisées ou rétrogrades , sonnantes ou consonantrs.

Et qu'eùt-il pu faire? Il n'avait rien à dire. Cet adroit tisseur de

rimes et enlumineur de mots fit de son mieux : il joua très douce-

ment son rôle d'amoureux avec la belle Péronnelle d'Armentières;

allant vers la soixantaine, borgne, goutteux, il fila sa passion

patiemment, délicatement, sans oublier une attitude, une formule,

une espérance, une inquiétude, jusqu'à ce que la jeune demoiselle

lournît à toute cotte fantaisie banale la banalité d'une conclusion

réelle: cllese maria; elMacliault, désespéré dans les formes, s'accom-

moda spirituellement d'une bonne amitié. iN'ayant à amplifier que

les thèmes plusieurs fois séculaires de l'amour courtois, est-il éton-

nant qu'il ait détourné du fond vers la forme l'attention de son

public, et l'ait occupée toute à suivre ses allégories cherchées ou

ses mètres compliqués?

Je ne prétends pas qu'en ses 80 000 vers il n'y ait rien qui vaille.

Il y a de l'esprit, et tel rondeau, telle ballade est d'une excellente

facture : ce sont des bijoux faits de rien, et précieux. Mais dans

(out cet esprit, tout cet art, il n'y a pas un grain de poésie : ni

intimité, ni personnalité : pas un mol qui sorte de l'âme ou la

révèle. C'est comme dans les lais, virelais, ballades et pastourelles

de Froissart : les jolies pièces abcuident; c'est quelque chose de

1. Ne vers 1'290-9j, mort en 1317; chanoine do Reims. Mu:*ioieii autant que poète,

il nolnit liii-nièino se» lais, fil di>s molets. ei une messe pour le sai're de Charles V.

— Éditions I partielles) : T.irhé, Keims, 1S49, in-8; 1'. Paris (Société des bibliophiles;,

PariB, 1S75; loomplcle) : K. HoepQuer ^Soc. de» anc IuxIls , tome premier, 1908.



fin, de vif, de charmant, une lantaisio discrète, une forme sobre;

mais une ingénuité d'opéra-comique dans les paysanneries, et par-

tout une fausse naïveté, une adroite contrefaçon du sentiment,

une grâce qui inquiète comme expression d'une incurable

puérilité d'es-prit. Cependant Froissart, plus souvent que Machault,

donne la sensation au fini, du parlait accord de la forme et du
fond.

2. LES CHRONIQUES DE FROISSART.

Mais le xiv'' siècle est un âge prosaïque : la prose est dans les

âmes, et voilà pourquoi la littérature en prose est la plus riche et

la plus expressive.

L'homme en qui se résument les règnes des deux premiers Valois,

avec leur violent réveil de vaine chevalerie, le spectateur enivré de

toutes les folies aristocratiques du siècle, c'est Froissart : non pas

le poète, mais Thistorien *. Sa vie et son œuvre ne sont qu'une

continuation, un agrandissemejit de la vie et de l'œuvre de

Jean Lebel, chanoine de Liège, chroniqueur curieux et divertissant

au service de son seigneur Jean de Hainaut ^
: jamais Froissart

1. Biographie r Né à Valenciennes en 1337, Froissart va à Londres en 1361. Il

entre dans TEarlise, et s'attache à la reine Philippe de Hainaut, femme d'Edouard HI.

11 vient en France en 1364. visite l'Ecosse pn 1365. 11 suit le prince Noir à Bordeaux

(1336), le duc de Clarence à Milan (1368) : il voit la Savoie, Bologne, Ferrare, Rome.
Après la mort de la reine Philippe (1369), il se retire à Valenciennes, rédige un pre-

miorUvre"! gagne la protection du due de Brabant, Wenceslas de Luxembourg, et celle

du comte de Blois, obtient la cure des Estinnes-au-Mont, près Mons (1373), revise et

complète son premier livre, devient chanoine de Chimay et chapelain du comte de
Blois. qu'il suit en France en 1381. 85 et 86. En 1386, on le voit à l'Écluse en Flandre,

puis à Riom. en Auvergne. En 1387, rédaction du 2^ livre. Vers la fin de 1388, il

va visiter Gaston Phébus, comte de Foix et de Béarn, qui le retient trois mois à Orthez.

11 revieni par Avignon. En 1389-90, on le trouve à Riom, Paris, Valenciennes, en Hol-

lande, de nouveau à Paris (août 1389), en Languedoc, à Bourges et en Zélande. Entre

l;m et 1392, rédaction du 3" livre. En 1392. il est à Paris; en 1,393, à Abbeville; on
1394-95, en Angleterre ; en 1395, à Chimay et Valenciennes. Dans ses dernières années,

il complète son ouvrage, et écrit son 4' livre. Il meurt vers 1410. Dans le premier

livre primitif, il suivait pour les années 1325-1356 la chronique de Jean Lebel, jusqu'à

la transcrire mot pour mot. Pour les guerres du prince Noir, il a utilisé la chronique

rimée du héraut Chandos.

Éditions : les Chroniques, Antoine Vérard, 1495; Denys Sauvage, Lyon, 1559-61,

4 vol. in-fol. ; Kervyn de Letlenhove, Bru.xelles, 1870-77, 29 vol. in-8; Siméon Luce
et G. Rajjaaud, t. I-IX, in-S, 1869-1894; les Poésies, C.Seheler,2 vol., Bru.xelles, 187!.

Méliador. éd. Longnon, t. III, 1900.

A consulter : Les notices de MM. K. de Lettenhove et Siméon Luce. P. Paris,

Nouvelles Recherches sur la vie de Froissart. Debid^ur, les Chroniqueurs, 2» série,

Paris (Coll. des classiques populaires). Boissier, Froissart restitué d'après les mss.

Revue des Deux Mondes, 1"' février 1875.

2 Jean Lebel, né avant 1290, mort en 1370. Ses Vrayes Chroniques vont de 1306

à 1361. — Édition : M. Polain, 2 vol., Bru.'îell.^s. ISG3.
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n'ajouta rien à l'idée que son compatriote et maître lui donna de

la manière de composer sa vie et son histoire. Comme lui, il ne

fi^l d"Éf<lise (juc [)our avoir part aux reveims de rKi,'iise, du reste

,'espiil le plus laïque <ju'oii puisse voir : comme lui, il recueillait

de toutes bouches l'exact détail des événements, à grands frais et

fatigue de corps, aujourd'hui à Londres, demain en Ecosse, cette

année à Paris ou en Auvergne, l'autre en Avignon, en Béarn, en

Hollande, toujours interrogeant et notant, et de loin en loin se

reposant dans son Hainaut pour classer et rédiger ses notes : indif-

férent du reste aux intérêts vitaux des peuples et des temps dont

il fait l'histoire, ni Anglais, ni Français, ni même Flamand de cœur
et de sentiment national, clerc aujourd'hui de Madame Philippe

reine d'Angleterre, domain chapelain de Mgr le comte de Hlois, à

l'aise dans tous les partis, sans amour et sans haine, parce qu'il

est sans patrie, curieux seulement de savoir et de conter. Son indif-

férence nous assure de sa véracité. Il est Anglais chez les Anglais,

Français chez les Français, parce que son récit reflète les passions

des acteurs ou des témoins qui l'ont renseigné; mais il ne con-

cède rien sciemment à la passion de ceux qui l'enlretiennent. Il >e

met en garde contre elle. Il refera trois fois son premier livre,

deux fois le second et le troisième, pour corriger, étendre, com-
pléter : il effacera de plus en plus du premier, primitivement tout

anglais, l'air de nation et de parti. Il est vraiment impartial. _I1^

ne voit, il ne cherche que la vérité. En seize ans, il dépensera

700 livres, 40 000 francs d'aujourd'hui, pour se bien informer. Il

est dévoué à sa tâche; il n'a point de bassesse, ni de vice : en

somme, un honnête homme.
La foncière immoralité du siècle n'en ressort que mieux dans

l'incroyable inconscience de son récit. Ce bourgeois de Valen-

ciennes, pour se mettre au ton de ses nobles patrons, renie ses

origines, et la source même de son génie. Il méprise le peuple,

les bourgeois, les petites gens; il fait pis, il les ignore. Leurs

besoins, leurs soufTrances, leurs aspirations, leur âme, cela ne

l'occupe pas; il ne s'en doute pas. .N'étant pas un méchant homme,
il trouve excessif de passer au fil de l'épée toute une population

désarmée, les enfants et les femmes : mais il ne faut pas lui

demander plus. Tandis que le bon prêtre de Houen qui fait la

Chronii/iie des quatre premiers Valois, un pauvre écrivain, montre
les petites gens faisant déjà le succès d'une bataille, tandis que le

carme Jean de Venette, en son mauvais latin, ose excuser la Jac-

querie par l'oppression féodale, Froissart rit des bourgeois qui pré-

tendent s'armer pour défendre leur ville et leur vie; ce n'est pour

lui qu'une « garde nationale » fanfaronne et poltronne; et serei-

nemenl, sans une inquiétude de justice, ni un tressaillement
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d'hiimanilé, il crie : Mort aux Jacques! à ces vilains qui n'ont pas

fronvc que tout fût bien dans ce temps de brillants faits d'armes

et de fêtes splendidcs.

Il ne s'intéresse qu'aux nobles existences. Elles seules oiit le

bruit, l'éclat : elles seules valent la peine d'être contées. Il adopte

ridéal de la chevalerie dégénérée; et la suprême règle de sa

morale, par laquelle il loue, blâme, absout, condamne, c'est l'hon-

neur. Il n'a pas vu le vide, la fausseté, rimmoralilé de cet hon-
neur, ce que cet étalage pompeux d'héroïsme et de loyauté

recouvre de subterfuges, de mensonges, de trahisons, de crimes,

ni que, dans ces vies d'où tout mobile de dévouement, toute idée

de service public sont exclus, rien ne tempère la vanité délirante

et l'égoisme brutal. On s'aperçoit que cette impartialité, dont on lui

sait gré malgré tout, lui était facile : il écrit pour des gens qui

ne reconnaissent que la chevalerie, et qui sentent leur cœur plus

près de l'ennemi qu'ils combattent que du peuple dont ils se disent

les défenseurs. Au fond, la guerre est un tournoi : vainqueur ou
vaincu, on se console si l'on est déclaré preux. Avec l'honneur,

le prix auquel on pense, c'est le gain; dans un tournoi, les armes,

les chevaux des vaincus; en guerre, la rançon des prisonniers,

qu'on taxe sans ménagements, et qui s'engagent sans marchander :

le bourgeois, le vilain sont les payeurs. En guerre, enfin, on a le

pillage.

Je ne sais si rien marque plus nettement le niveau de la moralité

de Fix)issart et de celle du siècle, que l'égalité qu'il établit incon-

sciemment entre les malandrins et les chevaliers. Il distribue très

hbéralemcnt son admiration à ceux-là comme à ceux-ci : et qu'on

ne croie pas qu'il ne sache pas de qui il parle : « Combien étions-

nous réjouis, lui disait un vieux capitaine des Grandes Compa-
gnies, quand nous pouvions trouver sur les champs un riche abbé,

ou un riche prieur, ou un riche marchand, ou une route de mulets
de Montpellier, de Narbonne!... Tout était nôtre.... .Nous étions

étoffés comme rois. » Mais quelle est la diflérence de cet Aymerigot
.Marcel (ou Marchés; au sire d'Albret, un noble seigneur et le beau-
frère du roi de France? Écoutez celui-ci : ce sont les mêmes idées,

le même langage : « Dieu merci, je me porte assez bien, disait le

brave Gascon : mais j'avais plus d'argent, aussi avaient mes gens,

quand je faisais guerre pour le roi d'Angleterre, que je n'ai main-
tenant; car, quand nous chevauchions à l'aventure, ils nous sail-

laient en la main aucuns riches marchands ou de Toulouse ou de
Condom ou de la Rèole ou de Bergerac. Tous les jours nous ne fail-

lions point que nous n'eussions quelque bonne prise, dont nous
étions frisques et jolis, et maintenant tout nous est mort. » Ce
seigneur n'est qu'un brigand. Faut-il nous étonner après cela de
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la sympathie du chroniqueur pour >< les pauvres brigands >> qui

gagnent à «< dérober et piller les villes et les châteaux » : ils font

métier de chevaliers. L'esprit positif du siècle apparaît ici, dans
Ihoiineur que rend Froissait à tous ceux qui savent gagner; c'est

le règne de l'argent qui commence. A son insu, l'historien rend

un culte à la richesse^ croyant le rendre à la prouesse : fiaslon

Phébus, coutumicr des sanglantes trahisons, meurtrier de son fils,

lui fait l'elfet du plus parfait seigneur qui soit, par la splendeur

de sa cour et de ses l'êtes.

iroù vient cependant que Froissart, si étranger aux haines de

race, ne puisse souffrir les Allemands? Ce sont des convoUeiix, dit-

il, <,[ui ne font rien, si ce n'est pour les deniers. Mais que font donc
liiigands et chevaliers en France? Voici la différtMice. Pour le

Français, routier ou prince, depuis Talebard Talehardon jus((u'au

roi Jean, les deniers ne sont pas méprisables, sans doute, mais ils

viennent après autre chose : et cette autre chose, c'est l'micnlure,

la recherche du hasard périlleux qui met en jeu toutes les éner-

gies du corps et de l'esprit. C'est Vaventiire qui fait les preux, et

met les « pauvres brigands » de pair avec les chevaliers : senti-

ment bizarre, mais bien français, et bien humain, puisqu'il donne
la clef de l'universelle popularité des Mandrin, des Cartouche et

des José Maria, puisqu'il explique le prestige littéraire des contre-

bandiers et flibustiers. C'est Vaventure que Froissart aime, admire
dans les héros dont il nous entretient : et voilà pounpioi il pense

autant de biend'Aymerigot Marcel qui se fit pendre, que du Bascol

de Mauléon, qui se retira à Orthez sur ses vieux jours, après fortune

faite.

Ceci nous donne à la fois la mesure de la conscience morale
et de l'intelligence historique de Froissart. Persuadé que tout

héroïsme, toute vertu consistent à chercher acentiire, il ne de-

mande que des (ivenlures aux trois quarts de siècle qu'il conte;

il n'y voit pas autre chose. Dés les premiers mots de son prologue,

nous sommes avertis : « Vraiment se pourront et devront bien tous

ceux qui ce livre liront et verront, émerveiller des grandes aven-

tures qu'ils y trouvei'ont ». Il ne s'arrête aux choses que selon

qu'elles ont ou pourr-ont prendre couleur d'aventui-e : ce n'est qii'-

|iar là qu'Artevelde, un bourgeois, l'arrête, il prend tout juste -

matière — et c'est la guerre de Cent Ans — comme Chrétien <i

'l'rnyes a pris l'histoire «le la Table Ronde. Sa chronicpic procèii

liir-ectement de Lanrclot et du Chevalier an Lion : c'est un i'om;iii

par la frivolité d'esprit. De là cet incurable optimisme^ cette bel!

humeur interne chez l'historien de tant de hontiis, de crimes et il

douleurs : jamais homme n'a été plus satisfait de la fête offert»' i

ses yeux par ce pauvre monde. On l'a comparé à Hérodote : mais

i
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qu'il en est loin, avec son enfantine conception de l'histoire, sa

philosophie vaine, et sa moralité creuse. Même il est vrai que Vil-

lehardouin était plus près de la véritable histoire : pour toutes les

qualités solides et essentielles, la Chronique de Froissart est un
recul plutôt qu'un progrès.

Cette insuffisance de conception entraine pour Froissart le vice

de la méthode. Ne cherchant que l'aventure, c'est-à-dire le dehors

de l'acte humain, il n'a que faire des documents écrits, ni de

fouiller les archives. D autres savaient déjà le faire : il s'en dis-

pense, par insouciance. Il n'y a rien là pour lui. Son affaire, c'est

d'écouler les preux raconter leurs prouesses; sa méthode, c'est

d'amener les gens à lui faire voir les choses et de les faire voir

comme il les a vues. On conçoit tout ce que cette méthode d'in-

vestigation, réduite à ce que le jargon contemporain appelle

intei'views et reportage, entraîne d'erreurs de chronologie, de topo-

graphie, de confusions et d'altérations de noms : ce n'est pas la

peine de s'y arrêter.

Que reste-t-il donc à Froissart? Il lui reste d'être le plus mer-
veilleux des chroniqueurs. Né €n Hainaut, dans une contrée où
s'était éveillé de bonne heure le goût des vastes compositions

historiques, il se ressent du voisinage de la région flamande ; le

génie de celte Flandre opulente, matérielle, sensuelle, pays des

cortèges somptueux et bizarres, des tapisseries immenses et splen-

dides, de l'éclatante et grasse peinture, où, sous les ducs de Bour-

gogne, la féodalité mourante étala ses plus riches et plus étour-

dissantes mascarades, ce génie est bien le même qui s'exprime

dans le talent de Jean Froissart, l'incomparable imagier. Tout ce

qui est vie physique et sensation, apparences et mouvement des

choses et des hommes, joie des yeux, caresse des sens, trouve en

lui un peintre sans rival. Il a le plus inépuisable vocabulaire pour
traduire tous les aspects des réalités concrètes : mais son invention

verbale s'arrête, comme sa capai/ilé de penser, à la frontière de

l'abstraction. Ne lui demandons ni idées, ni sentiments, ni person-

nalité inlellectuelle et morale d'aucune sorte : mais s'il s'agit de

montrer un chevalier en armes, une armée en bataille, le travail

sanglant d'une mêlée, ou bien une entrée de reine, l'éclat des tour-

nois, noces et caroles, c'est notre homme. Il a une précision, une
netteté, une verve qui saisissent ; avec cela, la plus aisée et natu-

relle spontanéité. C'est un voyant : il ne fait qu'appeler les images
qui passent en lui. Il n'est pas seulement pittoresque, il est drama-
tique : il a le don de nous intéresser aux actions, toute tendresse et

sympathie mises à part, par cette anxiété et suspension d'attente

que nous cause toujours la vue d'une action qui se fait sous nos
yeux. En un mot, Froissart ne raconte pas la chevalerie du xvi^ siè-
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de : il la voit el la fait vivre; et s'il ne s'élù-ve pa- ,iu-'li-ssiis dV-lle,

sil ne la jiif;e pas, s'il en adopte toute la lucdiucrilé morale, son

(l'iivie y gayiie en liiit-lilé expressive.

3. UNE RENAISSANCE AVORTEE.

Sous les yeux et à Tinsu de Froissart, derrière le rideau où il

prenait tant de plaisir à considérer le maLiniliijue néant de la che-

valerie, les petites gens faisaient de bonne besogne, et pour la litté-

rature comme pour la politique, d'utiles essais, d'importants com-
mencements se produisaient. La royauté même, dans la seconde

partie du siècle, se mit avec ces petites gens. C'est l'honneur des

Valois, même les plus fous et les plus vains, d'avoir aimé toujours

les lettres et les livres; le roi Jean, le duc de Berry son (ils, don-

naient des commandes au.v écrivains, recherchaient ou faisaient

laire les beaux manuscrits. Charles V n'eut guère que ce goût de

commun avec son père et son frère. 11 réunit dans sa librairie près

de mille volumes : ot il les y prenait pour les lire. Charles VI aussi

les lisait dans ses moments de calme raison.

Charles V était un clerc : il avait étudié les sept arts, la théo-

logie; -il s'entourait d'astrologues, de docteurs, de savants. Il

aimait leur entrelien, tandis que par des bourgeois il administrait

le royaume, que par Clisson et Du Guesclin, ces soldats si avisés et

si peu féodaux, il chassait les Anglais et écartait les Compagnies
de ses provinces. Ce règne tie sagesse et d'étude n'était pas pour
réveiller la poésie : aussi n'en trouve-ton guère dans les innom-
brables vers d'Fustache l)escham|)s *, le messager et huissier

d'armes de Charles V, le poète bourgeois de cette cour bourgeoise.

Le personnage est intéressant : il aime les larges buveries, il est de

toutes les sociétés joyeu.ses du Valois, des Fréquentants de Crépy,

des Bons Knfanls de Vertus, et s'intitule avec orgueil Empereur des

fumeux; il a une brusquerie joviah', la i)arole rude et salée, le

rire sonore : la galanterie chevaleresque n'est pas son fait. Los

liâmes le gênent, et il méprise la femme. Je ne sais comment il

I. Biographie : Eiislache, dft Des Champs, d'un hien qu'il possédait, et Morel,
)iu:ir Sun l'-inl noir, né outre 1338 et 1.3-S9, mort avant le 1" sept. 1415 : étudiant en
iiinil a Orli'ans (dejiuis 13«)0), niessaper de Charles V (I3ii7-I372), liuissier d'armes

(13"2), iHiilli de Valois, maître des eaux e( forêts de Villers-Cotlerels, marié ver»

1373, rliàlclain de Fismos sous Charles VI, bailli de Seiilis (1389): il perd sa place

d'huissii-r d'armes en 1395. et est remplacé dans son biilliagc en 1 iO'i.

Éditions : Crapelel, 18.32; Tarbé, ISiO, et (pour le .Viroir de maring e) 18fti. Mar-
quis il.i (Juoiix de Saint-Hilaire (Soc. des Ane. textes), 11 vol. iu-!S, 1878-1903. — A
consulter : A. S.-irradin, /'iistuclie Dcschumps, sa ne et ses ceuvres, Paris, 1879, iii-8;

picol, daqs les .\Jétanges J. UuH, p. 500-513.
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lui arriva de se marier; et il eut deux enfants : c'est, en vers an

moins, le mari le plus grognon, le père le plus maussade qu'on

puisse voir. Son Miroir de Mariage, c'est la satire X de Boileau, en

style du XIV® sièle. Avec les femmes, les enfants, le ménage, il a en

aversion les jolis courtisans, peut-être un peu parce que leur

élégance mortifie sa vulgarité, mais surtout, à coup sûr, parce que

cette jeunesse vole aux vieux conseillers bourgeois du précédent

règne, dont il est, la faveur de Charles VI et des princes, et les

marques solides de cette faveur. Il a en aversion encore les gens de

finance, pour leur avarice oppressive, un peu aussi parce quil a

peine à leur arracher ses gages.

Je ne sais combien de choses, du reste, et de gens il a en

aversion : grogner est la disposition habituelle de son àme. Il

aimait la liberté, et il aimait l'argent : il louait ceux qui mangent
chez eux « du potage et des choux », et il restait à la cour, en

maugréant, pour attraper quelque bon morceau : et il maugréait

d'autant plus qu'il n'attrapait rien, qu'il se voyait en sa vieillesse

moqué, dépouillé, cassé aux gages. Il avait pris par bonheur ses

précautions, ayant toujours su compter et ménager; ni le roi ni

les princes ne pouvaient faire qu'il ne fût un bourgeois cossu,

nanti de bonnes terres et de bonnes rentes, ainsi qu'il le donnait à

entendre en chantonnant demi-dépité, demi-marquois :

C'est le plus sain que d'être bien rente.

Le mot résume toute sa morale et cet épicurisme bourgeois

plus matériel et moins souriant que celui d'Horace. Quelque chose

pourtant relève ce caractère d'une honnêteté un peu vulgaire. Dans
l'horreur de Deschamps pour la noblesse et la finance entre un
sincère amour du peuple; la pitié des pauvres gens, qu'on vexe,

qu'on tond, et qu'on méprise, est peut-être le plus profond senti-

ment que Deschamps ait ressenti. Et se tournant vers le peuple,

pensant et sentant avec lui, il a eu conscience de la patrie, un des

premiers de notre nation. Il a aimé la France et le peuple dans
le roi Charles V : et c'est un sentiment national qui lui faisait

réclamer Calais ou pleurer Du Guesclin.

Eustache Deschamps passe pour un élève de Machault. Cela est

vrai de la forme de ses vers : du reste il lui ressemble aussi peu
que possible. Sa poésie est toute réelle et personnelle, toute de cir-

constance ; il rime au jour le jour tous les événements de sa vie,

et tous ceux de son temps. II ne lui manque que d'être poète : ses

vers sont les réflexions et les boutades d'un bourgeois de bon
sens, qui a de l'humeur. Deschamps tient son journal en vers,

comme d'autres le tiennent en prose. Un peut mesurer la distance



qui le sépare des vrais lyriques : avant Ronsard, il développe le

thème :

Cueillf'z dès h présent les roses de lu vie;

vani Villon. le thème :

Mais où soûl les neiges d'anlan?

Mais il ui" tire rien de ces thèmes si riches, du moins il n'-'i

extrait pas d'émotion ni de poésie. Ainsi an lieu du mélancolique

et poignant refrain de Villon, que trouve-t-il? une froide réflexion

Ils sont tous morts : le inonde est chose vaine.

Et voilà la ditlerence d'un poète à un raisonneur.

Que du reste Deschamps, avec son rude langage, dans ses vers

martelés et pénibles, ait souvent de la force, di^ l'éclat, de l'origi-

nalité, une sorte de mâle et brusque fierté qui rappelle, par

moments, l'accent de Malherbe, il n'y a pas à le contester. Il y a en

lui, sinon un poète, du moins un écrivain; et si l'on considère

certain goiit [>our les licu.v communs, certaine pente à procéder

par idées générales et par raisonnements liés, on dirait peul-èlre

qu'il y a en lui un commencement d'orateur. Malgré sa culture

superficielle et ses étranges bévues, il a étudié; sa langue est for-

temejit imprégnée de mots latins. Si bien que ce disciple éclec-

tique de Jean de Meung et de Machanlt se rattache aussi d'une

certaine façon au grand mouvement qui, sous les règnes de

Charles V et de Charles VI, met comme une aube, trompeuse

encore, de renaissance.

Il se produit alors, en effet, une sorte de réveil de l'humanisme.

L'étude de l'antiquité, restaurée sous Charlemagne, renouvelée

par les giands et actifs esprits du xii" siècle, avait été di'plorable-

ment négligée au xin". Les résumés, les manuels, les encyclopédies

avaient pris la place des textes; et les sept arts vaincus avaient

cédé la place à la théologie. Mais au xiv siècle ils prennent leur

revanche : on se met à rtu'hercher, à copier les manuscrits latins.

On étudie les textes pour eux-mêmes, pour leur sens, pour leur

beauté, non pour en tirer des autorités et di-s arguments. Pétrarque

vient en France en 1301, comme ambassadeur de (ialéas Visconti :

il harangue en son latin le roi et le dauphin, qui furent très

étonnés d'entendre parler en belles périodes d'une certaine déesse

Fortune, dont ils n'avaient rien su jusque-là. Cette déesse Fortune,

c'est l'avanl-garde de toute l'antiquité pa'ieune, idées et formes,

qui fait son entrée dans les cerveaux des barbares du .Nord.



Pétrarque ^, qui en ce voyage nota la désolation du royaume, la

solitude des écoles, trouva pourtant à qui parler, de savants

hommes qui partageaient son goût pour les ouvrages des anciens,

tl resta lié avec Bersuire. D'autres le virent à Avignon, la ville

du schisme, qui, sous ses papes d'abord, puis ses légats, demeure
du xiv° au xvi^ siècle une porte ouverte à la civilisation italienne

sur la France encore brute et grossière : au xiv- surtout, pen-

dant le schisme, Avignon mit en contact et mêla Français du

Nord et du Midi, Florentins, Romains, venus les uns pour en arra-

cher le pape, d'autres pour l'y maintenir, d'autres pour toutes les

sollicitations, intrigues ou marchandages publics et privés : nos

Français, pour peu qu'ils fussent lettrés, ne lirent jamais le voyage

pour rien, quand même ils se laissaient jouer ou battre.

On voit à la fm du xiv« et au commencement du sv siècle tout

un groupe de lettrés, curieux et enthousiastes de l'antiquité latine,

Oresme, Gerson, Pierre d'Ailly, Nicolas de Clamenges, Gonthier

Col, Guillaume Fillastre, d'autres encore. La plupart sans doute

sont encore des scoia.stiqacs, tliénlogieus, docteurs, engagés dans

les études et les emplois de l'Église. Mais voici une femme, Chris-

tine de Pisan, que nous retrouverons bientôt, et voici un homme
qui est comme la première ébauche de l'humaniste en France, un
homme qui a étudié seulement es arts, qui n*5~pas touché à la

théologie, qui n'a aucun grade : c'est Jean de Montreuil ^, secré-

taire de Charles VI et prévôt de Lille, il écrit êflcôpé"' en latin

scolastique, et cite abondamment Ovide : mais déjà le trio de ses

auteurs favoris, de ses idoles, c'est Cicéron, Virgile et Térence :

déjà sa culture est toute païenne, et jusque dans une lettre au
pape sur les maux de l'Église, il ne trouve à citer que Térence,

au grand scandale' du pieux Gerson.

Chose à noter, à leur gloire, ces humanistes, bourgeois d'origine

et de cœur, se font en général remarquer par la vivacité de leur

patriotisme. Les plus grands cris pour la paix, en faveur du
peuple et delà France, partent de leur groupe. Gerson et Christine

(le Pisan sont connus; Jean de Montreuil, que les Bourguignons
égorgent en 1418, avait écrit en latin et en français des traités

contre les Anglais; il y a de l'ampleur et de la passion oratoire

dans ses libelles en langue vulgaire.

Le profit que la littérature française reçoit de cet essai de

renaissance des lettres anciennes est manifeste. Encouragés déjà

par Jean II, mais surtout par Charles V, de studieux esprits

s'appliquent à mettre en langue vulgaire les œuvres latines.

1. A consulter : De Nolhac, Pétrarque et l'Humanisme, Paris, 1892, in-8.

2. A consulter : A. Thomas, De Joannis de Monsteroho vita et operibus, i'aris

I853. in-8.
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licrsnire traduit Tile-Live; naiichanl, Spii^(|ue; un autre, Valtio-

Maximo; un autre, les Remèdes de /'»hc et l'autre fuitune de Pétrar-

que. Laurent do Premier Fait s'attarpie à Cicérnn • et il nocraon

Tout cola est un peu confus, et dt-ja, coninic on voit, l<s Ilalieii

sont tiailés sur le pied des classiiiiies latins. Mais le premier d' s

Iraducleurs ilu temps, c'est Nicole Orcsmo '-. qui fut trrand maili'

de Navarre, chapelain et conseiller do C-hailes V. Pu commandr
ment du roi, Oresmc traduisit (sur le latin, car il n'y a presipi'

personne encore <|ui sache lo croc '), VKthique, la Voliliquc, l'
-

Traités du Ciel et du Monde, d'Arislote.

Ces travaux ont deux bons effets. Ils émancipent, éclairent la

raison humaine. Ils lui donnent confiance en elle, et la forcent

de marcher dans sa voie, l.a porlf'-e d'une (l'uvre comme celle

de Bercheure est incalculable : Tite-Live apparaissant en fran-

çais, cest la révélation de rantii|uité authentique sans fables, du

înoins sans autres fables que celles dont son propre génie l'a

parée : c'est la confusion de tous les « romans de Home la grant »,

et, à plus ou moins bref délai, la substitution du héros au chevalier

dans l'idéal des intelligences cultivées.

VA si Ion veut savoir ce que les esprits de nos Français gagnent

dés lorsau commerce desanciens, on n"a qu'à considérer lesouvrages

dOiesme qui ne sont pas des tradHCtîons. Dans l'un, il condamne

l'astrologie; c'est bien, mais ce qui est mieux, c'est qu'il ne la combat

pas par autorité théologique, mais par le bon sens et le raisonne-

ment. Ce qui est mieux aussi, il en sépare nettement l'astronomie.

\^n autre écrit, sur la sphère, est un traité de cosmographie, une

simple exposition scientifique, sans mélange de fables, ni de niora-

lisotions : voilà, je crois, la première fois que la science s'exprime

en français, en son langage et selon son esprit. Oresme a fait

encore un Traité des mo7inaies, où sans déclamation, par bonnes et

solides raisons, appuyées sur l'amour du bien [uiblic, il condamne

fortement les rois et princes qui les altèrent : il pose très nettement

à ce propos la limite des droits du roi, mettant au-dessus de sa

1. 11 Iraduil le De amicitiaei\e De senectute. (!i,à<i Boccace, le Decasibus iiobilium

vironim et fetninnrum, puis le Décamvron.

2. Biographie : .Nicole Oresme, Normand, étudiant à Navarre et maître dethcolopic

(P'i^-n">6), grand ninîlre de Navarre et professeur en Ihcoloïic (1356-1361), doyen de

l'c(;liso (le Rouen (1361-1377), ovéquc de Lisieux (1377), meurt en 1382. Ses troiâ

tradddions d'Arislote sont de 1370, 1371 et 1377.

Édition : Traité des monnaies, piibl. par Wolowski, Paris, 1864. in-8. — A con-

sulter : V. Meunier, Essai sur In fie et les ouvrages de Sirote Oresme, Paris, 1857.

3. Ke dominicain Guillaume do "Sleerbel^e traduisit Arislote on latin sur le texte

irrco. Les traductions d'Oresine sont faite» en partie d'après le latin de ce moine hel-

léniste. Les Dnminicains'claient tenus par leur rèplo d'avoir quelques rollèpes pour

l'élude des lanpucs grecque, hébraïque, arabe. — A consulter : C. Douais, De l'orya-

uisation des études chez les Frères Prêcheurs, Paris, 18.S4, in-8.
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volonté l'intérêt de la communauté, qu'il a charge de procurer.

La politique propre d'Oresme tient en ce seul mot : le roi serviteur

de CÊtat; et cela suffit à prouver, en dépit de tous les contresens

qu'il a pu faire dans ses traductions, que pour l'essentiel il a bien

Ju Aristote.

Le second avantage que les traductions nous apportent n'est

pas moins apparent. Elles élargissent, assouplissent, affermissent

à la fois le style et la langue. La phrase s'étoffe, prend du poids,

s'essaie à l'ampleur, aux allures soutenues, au juste équilibre des
parties : une forme oratoire se crée. Cela, sans doute, est encore

bien mêlé et bien confus : les constructions légères, familières,

à la française, les tours plus graves, compassés, à la manière des
orateurs romains, se coudoient, se mêlent, se choquent chez nos
novices écrivains. Mais on remarque, même et presque surtout

dans leurs œuvres originales, chez Oresme, chez Gerson, chez
Jean de Montreuil, un accent, une sonorité, une hauteur de ton,

qui sont vraiment les commencements d'un art nouveau, et

comme les premiers bégaiements de la prose éloquente.

Pareils effets se constatent dans la langue. Souvent l'écrivain

hésite entre un gallicisme et un latinisme de syntaxe; il renforce

le mot populaire d'un mot savant, transcription fidèle du terme
latin. L'œuvre d'Oresme est un témoin curieux de la crise que tra-

verse la langue à cette époque. Elle perd ses flexions. II n'y a plus

de cas sujet, ni de cas régime : Vs est le signe exclusif et constant

du pluriel. Cependant on rencontre encore des traces du cas régime,

des génitifs par juxtaposition, « c'est l'opinion Aristote; le fils Pria-

mus ». Les adjectifs qui n'ont pas de forme spéciale pour le fémi-

nin sont en train d'en acquérir une :mais l'ancien usage subsiste à
côté du nouveau, et Oresme dit avec assez d'incohérence : « science

moral » et « vertus morales». Mais le caractère le plus saillant

de sa langue, et il en est de même chez tous les savants et lettrés

du temps, c'est l'abondance d^s mots que l'écrivain dérive ou
décalque du latin. Oresme dit abstinence, affinité, arbitrage, aristo-

cratie, bénéfacteur, bénévole, combinaison, condensation, conditionnel,

contingent, corrumpance et corruption, diffamable et diffamer, etc.

Tous ces mots n'ont pas été consacrés par l'usage : nos érudits, dès

lors, comme plus tard au .xvje siècle, les jetaient dans la langue
avec une facilité un peu téméraire, effrayés et comme étourdis

qu'ils étaient de la disproportion qu'ils apercevaient entre la

pensée antique, si riche, si complexe, si élevée, et notre pauvre
vulgaire, bornée jusque-là aux usages de la vie physique et des

intérêts matériels.
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4. ÉLOQUENCi: RELIGIEUSE.

P6(rarqiio, volontiers dédaigneux des barbares, disait qut hors

de l'Italie il n'y avait ni orateurs ni po<>tes. Pour les poMes, il

avait peut-être raison; pour les orateurs, il avait tort. La France

eut au xiv" siècle des voix éloquentes, et jamais à vrai dire elle

n'en avait manqué depuis le xr". Mais Pétrarcjne appelait orateur

le lettré f|ui s'essayait à l'éloquence cicéronit'nne : et l'éloqueuce

eu France ne s'était pas encore la'icisée ni d(''pouillce des formes

scolastiques.

Le fait caractéristique, et du reste tout naturel, dans l'historre

des origines de l'éloquence française, c'est la prédominance du

genre religieux sur le genre politique et judiciaire. Même au

xiv<^ siècle, quand les discordes civiles, les assemblées des Étals

généraux, les soulèvements et les prétentions de la bourgeoisie

parisienne et de l'Université font apparaître une ébauche d'élo-

quence politique, quand vers le môme temps l'ordre de la procé-

dure et des débats devant les tribunaux de légistes suscite le

développement d'une éloquence judiciaire et la constitution d'un

corps d'avocats, le sermon reste encore la forme type du discours

oratoire. Les harangues, les plaidoyers, sont des sermons, avec

texte et divisions, tout à fait selon l'usage des prédicateurs. Ce

n'est pas ici le lieu de rechercher ce que pouvait être l'éloquence

du roi de Navarre Charles le Mauvais, ou celle de l'avocat Jean

Desmarets '; tous les deux furent célèbres on leur temps. IVous

pouvons nous en tenir à la prédication chrétienne, d'autant que

le grand sermonnaire du xiv-" siècle, Gerson, nous donne aussi

par ses Propof.itiQns et par son Plaidoyer pour l'Université contre le

sire de Savoisy l'iilée do ce que pouvaient être alors les discours

politiques et judiciaires.

La prédication en français remonte aux origines mêmes de notre

laii^Mie *. Le latin était la langue de l'Église : aussi prèchait-on

en latin, en un latin qui a pu parfois s'émailler de roman, aux

clercs, aux moines, nièiue aux religieuses. Mais on prêchait aux

laïcs en français.' iJès le w^ siècle, les conciles de Tours et de

Reims ordonnent aux prêtres d'instruire le peuple dans la langue

I. Il fut avocat du Roi. M s'enti-eiiiiUouvenl onirela cour ft 1.; ppuple, qui applaii-

<lis?ail n «<•« linranpuos. U fui mis h mort en 1383. — i'.(. Mmiicr Jnlain, la Défense

d' Ji-dii .s"fi.5 l'ciir pur Jean ['dit, Kev. bl., 3 mars 18'Ji.

•i. A consulter : rabl)c t.. Hoursain, la Chaire frauçaise au xii" siècle, Paris, 1879.

Lecoy du la Marrhe, la Chaire françai'<e au moyen dye. 2' éd.. Pari», 1886. Cli.-V.

Langloi», l'Éloquence sacrée au moyen âge, Revue des Deux Mondes, !•' janvier 18'J3.



du peuple. Il le fallait bien pour être compris. Il y eut certaine-

ment au xii"^ siècle une prédication en langue vulgaire, active,

vivante, puissante, qui entraînait grands et petits à la croisade,

peuplait les cloitres, jetait des villes entières à genoux, et dans
tous les excès de la péuileuce. Du haut de leurs chaires, sur les

places, par les champs, les prédicateurs étaient les directeurs

publics de la conscience des individus et des foules : tout et tous

passaient sous leur âpre censure, et depuis les coilVures effrontées

des femmes, nulle partie secrète ou visible de la corruption du
siècle ne déconcertait l'audace de leur pensée ou de leur langue.

Au xiii'^ siècle encore, avec l'expansion des deux grands ordres

mendiants, dont l'un est voué par son nom même à la prédica-

tion, l'éloquence chrétienne a encore de beaux jours. Cependant
il n'est presque point resté dans notre langue de monuments qui

en représentent l'éclat pendant ces deux grands siècles de foi :

c'est affaire aux érudits d'en ressusciter limage à grand'peine.

On prêchait en français devant le peuple, mais on mettait en latin

les sermons que l'on voulait confier à l'écriture. C'était en latin

qu'on les préparait, en latin qu'on les conservait, le latin étant la

langue naturelle des auteurs, et celle aussi du public par lequel ils

pouvaient songer à se faire lire. De là vient que tous les serinons

qu'on a d'Hildebert ou de Raoul Ardent, de Pierre de Blois ou de

Hugues de Saint- Victor, de saint Thomas ou de saint Bonaventure,

qu'ils aient été prêches dans les couvents ou devant le peu[)le illettré,

sont en latin. Quand la vulgarité pittoresque du français résistait à

la gravité de la langue savante, le rédacteur ou traducteur insérait

au milieu de son latin l'idiotisme, le proverbe, la métaphore popu-
laire : de là les sermons appelés macaroniques. Même encore au

.\v® siècle, l'éditeur de Gerson tournait en latin, pour lutilité du
lecteur, les discours dont il avait le texte français.

En somme, outre quelques sermons du xin" siècle, la prédica-

tion en langue vulgaire n'est représentée que par deux recueils

qu'on a sous les noms de Maurice de Sully ', évêque de Paris, et

de saint Bernard. Encore ne sont-ce que des traductions du latin.

Les 84 sermons de saint Bernard ^ ont été prêches devant

des clercs, et mis en français sans doute à l'usage des frères lais,

qui n'entendaient pas le latin. Quant à Maurice de Sully, son

recueil était un manuel pour suppléer à l'incapacité oratoire des

prêtres de son diocèse : ils n'avaient qu'à réciter en langue vulgaire

les homélies dont il leur fournissait le modèle. Et c'est ce qui fait

que les nombreux manuscrits de la traduction offrent tant de dif-

1. Mort on 119ô. — Édition : le Dialecte poitevin au xiu' siècle, par A. Boucherie,

Paris et Montpellier, 1873.
' Édition : Foar.ster, Erlangeu, 1S85, i ',-8.
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forences : chaque liaducleiir brodail à sa laritaisie sur le thème
ofTert par le uinuuel. el ces rédactions dans |pur diversité peu-

vent nous duiiiier une idée des formes dans lesquelles l'éloquence

latine du bon cvèque de Paris parvint au peuple.

Il est donc impossible de faire l'histoire de la prédication chré-

tienne au moyen à;,'e. sans réunir les textes latins aux textes

français, quelle qu'en ait été- la forme première : et c'est ce qui

nous dispense d'y insister, dans un ouvrage tel que celui-ci.

Plus libre, plus personnelle au xii^ siècle, et trardant l'empreinte

plus visible delà fougue ou de l'onction du sermonnaire, plus sul)tile

et plus si'che auxiii'', el plus asservie aux formes et aux procédés

de la dialectique scolastique, l'éloquence religieuse re{»roduit dans

son développement toutes les phases du goût. Ions les caractères

de la culture du moyen âge. La grande règle de la rhétorique

naturelle, c'est de plaire et de toucher : pour cela les prédica-

teurs ramassent de tous côtés ce qu'ils croient de nature à inté-

resser, même à amuser l'auditeur. Ils n'ont souci que du

résultat, aussi passent-ils [>ar-dessus toutes les convenances, tous

les scrupules de goût. Ils débitent des contes, expliquent des allé-

gories; leur sermon est tantôt un miracle de Notm-Dnme, tantôt

un fabliau, tantôt un chapitre de Physiologus et tantôt un débat ou

une hataHle..

iMais peu à peu il se forme un art de prêcher; les recettes méca-

niques se substituent à l'inspiration personnelle. Les manuels,

les recueils de modèles, de matériaux prépaies et classés, se mul-

tiplient. Maurice de Sully et Alain de Lille, dès le xu" siècle, ont

donné l'cxeniple : leurs successeurs sont légion au xiv® siècle,

l/éloquence est mise à la portée de tout le monde. Voici les Gi-Ma

l{o>iutnorum, ou bien YÈchellcdu Ciel (Scala Ca'li), à l'usage de ceux

qui aiment les contes Voici VUnivemim piieilirabile. pour les

curieux d'histoire naturelle, de |)hysique, d'astrologie. Ou bien

prenez la Somme des Prédicateurs, où Jean Rromyard a enfermé

toutes matières prôchables. Si vous voulez (h-- interprétations

morales de l'Écriture, les voici toutes, par ordre alphabéliquc.

dans le Hépcrloirr des deux Testaments, de Pierre Hersuire.

Aimez-vous mieux la poésie profane, le galant Ovide et ses Méta-

morphoses, prenez Ovide moralisé ii l'usage de la chaire. Puis

viennent les Irailés techniques, qui mettent en main la méthode .

Ars divideudi lUematn, Ars dilatandi senjwncx. Diviser el dilater

tout est là, et les deux procédés qui s'unissent et se complètent

sont l'allégorie et le syllogisme; ce dernier même finit par tout

comprendre : Ars faciendi sermones $ecundum formam sylloyis-

licam ail ifuam omnes alii modi siint reduccndi. Mais c'est encore

bien du mal pour un pauvre curé, un simple moine, que do
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diviser et dilater lui-même son sermon, même aecundum formam
syllogisticam. On viendra à son secours : vers 1395 paraît le fameux
Dormi seaire, recueil de sermons tout rédigés, bons à prêcher.

Dors en paix, prédicateur : ton sermon est fuit. Comme on voit, l'idée

de Maurice de SuUy a Tait son chemin.

Cependant à la fin du xiV' siècle les maux de l'Église et du

royaume ranimèrent l'éloquence religieuse : plus d'une fois les

émotions et les haines amassées dans les cœurs firent craquer les

mailles serrées du raisonnement scolastique. « Grande chose était

de Paris, nous dit-on vers 1400. quand maître Eustache de Pavilly,

maître Jean Gerson, frère Jacques le Grand, le ministre des Mathu-
rins et autres docteurs et clercs voulaient prêcher tant d'excellents

sermons '. » Des quatre prédicateurs ici nommés, le plus illustre et

le seul dont nous puissions juger l'éloquence est Jean Gerson ^.

Ce grand docteur, la plus grande gloire de Navarre avant Bossuet,

théologien et lettré, en qui s'unissait la rude subtilité du scolas-

tique aux tendresses ardentes du mystique, àme pure et loyale

parmi les corruptions et les intrigues du siècle, passa sa vie à se

dévouer pour l'Université, pour l'Eglise, pour la France, pour le

peuple, sans une pensée pour lui-même, sans autre souci que de la

foi, de la justice et de la charité. Il eût voulu l'Eglise une et sainte,

en ce temps de schisme et de scandale : en ce temps de discordes

et d'oppression, le royaume paisible et prospère. Il ne s'enferma

pas dans sa théologie et dans sa science latine : il crut de son

devoir d'instruire tous les Français en français, de dire à tous la

vérité et leur devoir dans la langue de tous. 11 écrivit; surtout il

« sermonna». Une soixantaine de ses discours nous sont parvenus
dans leur forme française, sermons prononcés devant la cour
entre 1389 et 1397, ou prêches à Saint-Jean en Grève, entre 1401

et 1414, harangues ou j^ropositions adressées au roi ou au peuple,

le plus souvent au nom de l'Université, et qui ont un caractère de

circonstance, une couleur politique : il faut y joindre le plaidoyer

pour l'Université, véritable sermon développé en Parlement sur le

texte : Eslote miséricordes.

1. Guillebert de Metz, Description de Paris, cité par V. Le Clerc, l. I, p. 413.

•2. Biographie : Jean Charlier, de Gersoa (près Rethel), né en 1363, mort en 1429,

boursier, puis docteur, puis chancelier de Navarre, protégé du due de Bourgogne,
enseigne et prêche jusqu'en 1397. se retire à Bruges pendant trois ans, est nommé
curé de Saint-Jean en Grève à son retour vers 1401. va représenter le roi, l'église de
Sens et l'Université de Paris au concile de Constance (1414) ; il vécut quelques
années au couvent des Célestins de Lyon (1419-1423), et mourut le 12 juillet 1429.

Il n'y a plus lieu de s'arrêter à la conjecture qui le fait auteur de \ Imitation de
J.-C. — Édition : Ellies Dupin, Anvers [Amsterdam], 1706, 5 vol. in-fol. 11 y a des
sermons français aux tomes III et IV. — A consulter : Thomassy, Jean Gerson et le

grand schisme d'Occident, Paris, 1852. L'abbé Bourret, Essai historique et critique

iw les sermons français de Qerson, Paris, 1858.
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fierson conserve toutes les formes traditionnelles «Je l'éloquence

de la chaire. Ce|)cn<lant il simpiilie œrtaiiieineiil l'appareil scolas-

liqiie, il ménage les divisions, les citations, retenant seulement les

procédés et (îi:in-es (pii émeuvent l'imagination. La misi^ en scène

de son aryinuenlation vise à être expiessive et louchante. L'n

sermon sur l'Immaculée Conception est un 'Irbut entre .Nature et

Grâce, et un ilcbnl judiciaire avec jdaidoiries et arrêt en l'orme.

Un sermon sur les Péchés Capitau.\ tourne en Ualuille des lertus

et des vices, à la mode dt-s peintres piimitii's. Ailleurs il use de

Palléiiorie : il arme les apùtrcs en chevaliers, avec « Técu de ferme

créance », et « Tépée de vraie sapience >' : ou bien il construit le

temple interne de l'homme. Tel autre sermon est une vision, tel

autre un conte dévot : ailleurs, et plus heureusement, les aruu-

meuts prennent vie, et le sermon se développe en un dialoguf

dramatique.

Dans ces cadres convenus, que le siècle mettait à sa disposi-

tion, Gerson a su faire entendre des accents personnels. Il a la

foi et la charité : vraies sources de toute éloquence, dès que les

lumières ne sont pas trop courtes Aussi a-t-il prêché simplement,
pathétiquement, les grands thèmes que la morale et le dogme
chrétiens offrent aux prédicateurs. Mais jamais il n'approche plus

de la grande éloquence et de son irrésistible naturel que lorsque

son propos Tamèue aux misères du temps. Ses plus belles pages —
et cette seule remarque l'honore — sont sur le schisme et sur les

souffrances du peuple. Vivat rex, vivnt pax, ces deu.v te.\les de
deux discours qu'il adressa au roi Charles VI el qui firent une
impression profonde, résument toute la pensée politique de GerscBi.

Klle h' suit partout, et dans ses sermons jette à l'improviste de
douloureux et pathét.ques mouvements : prêchant un jour de
Noël, il pose que Jésus est venu apporter la paix aux ho nmes, et

ce mol de paix évoquant en son esprit l'ardente et toujours vaine

aspiration des peuples, il adresse an roi et aUx princes une e.vhor-

talion singulièrement émue et touchante : il n'y a pas beaucoup
df |)areils morceaux dans l'éloquence religieuse avan' Rossuet,

Au reste l'actualité no l'euqwrte pas, et dans ses propositions

comme dans ses .sermons, si passionné qu'il soit, si exact et si

abondant sur les faits et circonstances, il reste toujours le chré-

tien qui enseigne la parole de Dieu : grave, austère, il en revient

toujours à préchei la pénitence, seul remède aux maux de la chré-

tienté. Ue lu cette doctrine à la fois sombre et consolante, celte

dureté qui se fond en espérance et tendresse.

Pour le style et la langue, Gerson est un contemporain des Oresme
et des Jean de Montreuil. 11 appartient au f^.roupe des humanistes.
Ses u'uvrcs françaises s'en ressentent plus (|ue son latin, tout sco-



jasiique encore. Ce qu'il a déjà parfois d'harmonie et d'ampleur,
ces larges développements où s'étalent lo pathétique et ronction,

viennent d'un commerce habituel avec les chefs-d'œuvre romains.
11 y a encore de la gaucherie, de Tinégalité dans sa démarche :

mais il suffit de lire dans son unique plaidoyer la^-vive et drama-
tique narration de la procession des écoliers bousculés par les gens
du sire de Savoisy, pour reconnaître qu'en nommant Cicéron. il

indique son maitre et son modèle.



CHAPITRE II

LE QUINZIÈME SIÈCLE

(1420-1515)

1. L'antiquité et l'Italie. Di'îradenoe générale de la littérature fran-

çaise; exceptions individuelles. Charles d'Orléans : esprit et grâce.

— 2. Brutalité et grossièreté de l'esprit du temps. Le sentiment

national et l'idée de la mort.— 3. Villon; sa vie; sa poésie.

Sincérité de l'impression cl du sentiment. Inspiration lyrique :

personnelle et liumaine. — 4. Commynes : sa vie; son caractère, son

intelligence; les idées directrices de Commynes; sa philosophie.

— îj. Fin de la poésie féodale: les grands rhéloriqueurs.

Le xv« siècle continue et développe les caraclt rcs du xiv" :

épuisement, dissolution, ou monstrueuse déviation des principes

vitaux du moyen âge, intermittente et comme inquiète éciosion de

quelques Iiourgeons nouveaux, effort incomplet et encore entravé

des formes futures vers la vie.

1. CIIARI.KS D'nlil.ÉANS.

Les premières années du règne de Charles VII appaiiiennent sur-

tout au groupe des humanistes qui commencent à cpeler avec un

accent nouveau les auteurs tant de fois compilés et cités par le pédan-

tisme des siècles précédents. Ne nous arrêtons pas à l'excellente

Christine Pisan ', bonne Mlle, bonne épouse, bonne mère, du reste

1. Biographie: Née à Venise vers 1363, flllo de Thomas Pisani, aslrolopiiie de

Charles V, elle fui amenée en Franire par son père en 1368. Elle épousa un Picard,

Klienne Caslel, qui la laissa veuve de bonne heure nvei' plusieurs enfants. Elle con-

nut la misère sous Charles VI. Cependant elle refusa d'.iller à la cour du roi anplaia

Henri IV, et chez le duc de Milan. Oalé/is Viscoutl. Elle mourut après HM. Elle

écrivit contre le Homan de la Rose.

Éditions : k Livre des faits et bonnes niTurs du roi Charles V, coll. des Mémoires



un des plusautlieuliques 6rts-6/t'«s qu'il y ait dans notre littérature,

la première de celle insupportable lignée de femmes auteurs, à qui

nul ouvrage sur aucun sujet ne coûte, et qui pendant toute la vie

que Dieu leur prête, n'ont affaire que de multiplier les preuves de

leur infatigable facilité, égale à leur universelle médiocrité. Il faut

reslinior, étant Italienne, d'avoir eu le cœur français, et d'avoir

rendu un dévouement sincère et désintéressé aux rois et au pays

dont longtemps les bienfaits l'avaient nourrie; le cas n'est pas si

fréquent. Elle y a gagné du reste d'avoir écrit dans de beaux élans

d'affection émue cinq ou six strophes ou pages qui méritent de

vivre '. Cette Italienne qui sait le latin a quelque souci de la phrase,

et quelque sentiment des beaux développements largement étoffés.

L'effort est plus marqué et parfois plus heureux dans les œuvres

d'Alain Chartier'^dontle nom surnageant presque seul au xvi" siècle

dans le naufrage de tout le passé, a usurpé longtemps une estime

trop glorieuse : il n'est pas si au-dessus de son temps qu'on l'i^na-

ginait jadis. Rien ^ ne subsiste de ses vers sans âme, prosaïque pro-

duit de la frivolité chevaleresque, où le fond est vain sous la forme

fausse. Mais sa prose française est d'un homme qui a vécu avec les

anciens : dansces cadres* qu'il emprunte encore un peu trop volon-

tiers au goût du moyen âge, dans ces visions pédantesquement
allégoriques où ratiocinent interminablement de sèches abstrac-

tions, le détail du style, le moule de la phrase viennent de Cicéron

et de Suétone : surtout Chartier imite Sénèque, et s'essaie, parfois

avec bonheur, à en retrouver la brièveté nerveuse et le trait ^. Ce
choix de Sénèque comme modèle de style est un des signes avant-

coureurs de la Renaissance où l'on peut le moins se tromper.

de Pelilot; idem, coll. Michaud et Poujoulal, le Dit lié de Jeanne d'Arc, poème
inséré par Quiiiherat dans le Procès de Jeanne d'Arc, 1841-49, 5 vol. in-8 ; le Livre

du cliemin de long étude, Berlin, in-S, 1881 ; Œuv. poétiq. (Soc. Ses Ane. textes), t. I

et 11, 1886-91. — A consulter : H.Thomassy, Essai sur les écrits politiques de Chris-

tine de Pisan, Paris, 1838, in-8.

1. Notamment dans le Ditlié de Jeanne d'Arc et dans le Livre de la Vision.

2. Biographie : Né vers 1394, fils d'un bourgeois de Bayeux, frère cadet de Guil-

laume qui devint évéqiie de Paris, il servit Charles VI et Charles Vil. 11 fut chargé

d'une mission en Bohême, auprès de l'empereur Sigismond, en 1423 et 1424. Il mou-
rut après 1439.

Édition : André Duchesne, in-4, Paris, 1617. ("L'Histoire de Charles VI ef de Char-

Irs Vif, placée en tête de cette édition, n'est pas de Chartier, mais du héraut

Berry, Gilles le Bouvier.) — A consulter . Delaunay, Etude sur Alain Chartier,

Paris'. 1876, in-8.

3. Ou presque rien :. notez quelques beaux vers oratoires, dans le Livre des quatre

dames, écrit après Azincourt (1415).

4. Voyez le Quadrilogue invectif et le Livre de l'Espérance.

5. u Ils vivent de moy, et je meurs pour eux. » (Le peuple, dans le Quadrilogue

invectif). « Nous achetons autruy, et autruy nous, par flatterie et corruption. » (Le
Curial.'j
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Puis, avec une rva^t-nilion qui marf|iio mieux la nouveauté du
dessein, Charlitr élimine de son discouis les faits, les circonstances

de temps et de persorines pour se tenii- dans les idées générales : iï

pousse l'amouj' du lieu oonimim jusqu'à la [)lus vafjne amplifica-

tion. CV'sl une sorte de Balzac du xv" siècle, mais ce Halzac, comme
l'autre, lait faire à notre prose sa première rliétonque, et par ses

exercices l'assouplit et l'élève. Qu'il rencontre un sentiment vrai

(et il Ta eu, le même que cliez tous les grands lettrés du temps :

le patriotisme et la pitié du peuple:, alors il écrira les plus fermes

et les plus nobles pages de prose qu'on ait avant La Boélie et

L'Hôpital : des pages qui n'ont guère plus vieilli que les meilleures

du xvi° siècle.

Il était impossible que l'influence de l'Italie ne se liât pas à celle

de l'antiquité : c'était à vrai dire, on l'a vu, par l'Italie que s'était

éveillée chez nous une intelligence nouvelle des anciens, et que de

nos scolastiques se dégageaient péniblement encore des huma-
nistes. De toutes parts, depuis le xiV siècle, l'Italie pénètre chez

nous. Christine de Pisan est toute Italienne de sang : une Italienne

vient épouser Louis d'Orléans, et nous donne un poète. Dans ce va-

et-vient de Français qui vont au delà des monts, d'Italiens qui vien-

nent par deçà, i! se produit une incessante infiltration des mœurs
et de l'esprit d'une race plus raffinée, et même un renversement

des ra[>[>orts littéraires qui jusque-là avaient existé entre les deux
pays. L'Italie commence à nous rendre ce qu'elle a reçu de nous :

ses auteurs sont mis sur le pied des anciens, traduits et goîités

comme tels, Hoccace après Pétrarque, et plus que lui, d'autant qu'il

a de quoi charmer les courtisans avec les érudits. Dès les pre-

mières années du siècle, et peut-être plus tôt, un chevalier fran-

çais attaché aux rois de .Naples de la maison d'Anjou donne à sa

dame en sa langue le roman de Troïlus, qu'il a tiré d'un poème de

Boccace'. Le i>('ca//*«';*on, plusieurs fois traduit, devient le bréviaire

des gens de cour : et Boccace, le Pogge fournissent une partie de
leur matière aux conteurs des Cent Nourellca yiouvellvs, inspirent

le reste.

Il n'est pas jusqu'au grand C.ommynes sur qui n'agisse le charme
de l'Italie • il n'a pas besoin de la sublilitt' d'outre-monts pour savoir

traiter une affaire, mais, à voir de quel ton, combien longuement
il décrit Venise, lui qui est si peu descriptif de nature, on peut

juger de l'inqiressiun (pi'il en a reçue. Il ne serait pas téméraire

d'affirmer que c'est à Venise, voyant en quelle vénération la répu-

blique conserve à Padoue un os de Tite-Live, qu'il a lu quelque

1. Nouvelles françaises iln xiV sii-cle, publié par Molaiid et <rHéri«;uull {UM.
elzév.). Pari», in 1«, 1858.
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traduction française ou ilalienne de l'historien romain ; car on
ne saurait trouver dans Isl Chronique de LouLf XI une trace de la

lecture de Tile-Live, au lieu que dans la Chronique de Charles VHI,

beaucoup plus courte, la pensée de 1 historien se reporte complai-

samment vers les Romains et vers le peintre de leur grandeur. Mais

alors nous sommes sortis décidément du moyen âge : le contact

déoisif s'est produit.

Jus(}u'àce moment fécond, tous les permes semblaient sécher et

li.'S efforts échouer. La littérature suit sa courbe descendante, à

peine de loin en loin relevée par l'accident heureux de quelque

talent individuel. Tandis que la poésie chevaleresque devient chaque
jour plus froide, ou plus extravagante, un homme lui donne sur son

déclin une perfection fugitive et la grâce exquise des choses frêles :

c'est le prince Charles d'Orléans % le lils de Valenline de Milan,

demi-Italien de naissance, et' qui, du privilège de sa race plus

que par une studieuse assimilation, posséda l'art des formes sobres

et charmantes. Tonte sa valeur est là : il sait mesurer la phrase à
l'idée, le poème au sujet. Pas de grandes machines, ni de vastes

compositions : quand il s'y essaie, il ennuie, mais il n'essaie pas

souvent. Il a de petits fragments d'idées, de lines pointes de senti-

ments, une mousse légère d'esprit : avec goût — mot nouveaii,

chose nouvelle — il détermine les dimensions du cadre où une

telle inspiration aura toute sa valeur : rondeaux, ballades, virelais,

c'est l'affaire de quelques vers, et pas plus. Ses sujets sont peu de

chose : la banalité de l'amour courtois, la banalité du renouveau

qui chasse l'hiver. Mais il a le don du style : il renouvelle ces

thèmes usés, à force de grâce imprévue, d'images fraîches; ce que

tout le monde a dit depuis trois siècles, il le dit, mais comme per-

sonne. Son imagination, où fleurissent tous les lieux communs, est

d'autant plus heureuse et sereine en son expansion spontanée, que

le jeu n'est pas troublé chez lui par d'inquiétantes dépenses du

cœur ou de l'intelligence. Quelques observations morales qu'il

démêle à l'aide de personnifications discrètes marquent la puis-

sance de son esprit. Sur toutes les hautes pensées, il est muet,

l'esprit immobile dans son horizon fermé : le cœur est vide de

sentiment profond. Dans le soupir du prisonnier qui se voudrait

chez lui, en sa douce France, bien à l'aise, je ne puis reconnaître

1. Biographie: Né en 1391, fils de Louis d'Orléans et de Valenline Visconli, i'.

épousa Isabelle de France, reuve de Richard II, qu'il perdit en 1409, puis Bonne

d'Armaçnac, qui mourut en 1415. Prisonnier à Azincourt, il ne fut mis en liberté

qn'en 1440, et prit une 3'" femme, Marie de Clèves. Il mourut en 1465.

Éditions : Champollion-Figeac, in-1-2, Paris, 18i2; d'Héricatilt, chez Lemerre,

2 vol. in-16, 1874. — A consulter : C. Beaufils, Étude sur la vie et les poésies de

Charles d'Orléans, in-8, Paris, 1861.
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un aocont do palriotismo. Il n'a pas plus de sentiment national

(jue de vérilahle aninur.

Charles d'Ui léans passa la premi<Te moitié de sa vie à chanter

sa dame, et la seconde à se moquer des dames. Je l'aime mieux
dans c ' second rôle : il est plus sincère. Oiiand il eut cinquante ans
et qu'il eut passé l'àfje d'être décemment amniirtnix, il jpla le

masque, et s'en donna de persifler les amoureux. Il s'(''tablil —
vers la cinquantaine, alors que délivré de sa loii;.'ue prison, sans

grand souci des aiïaires publiques ni même de ses prétentions prin-

cière>. il vivait grassement, oiseusement, aux bords de la Loire, dans
son aimable Blois, au milieu de sa petite cour de gentilshommes
lettrés et de poètes quémandeurs, — il s'établit pour le reste de

ses jours dans son personnage d homme du monde aimable et désa-

busé : raillant l'amour et les dames, et les jeunes gens qui s'y

donnent sérieusement, chansonnant amis et indifférents, avec une
malice qui n'appuie pas, et pique sans blesser, jouissant de la vie

sans illusion, et prêt à la mort, ne souhaitant plus qu'en « hiver

du feu, du feu, et en été boire, boire », avec cela bonne compa-
gnie et gais propos, de tout le reste du monde ne s'en souciant

pas, et ne lui demandant pas plus qu'il ne lui donne : enlin,

le plus gracieux des égoïstes et des épicuriens, qui même devança

peut-être les hardiesses païennes du siècle suivant, si l'on s'arrête

à cette inquiétante forme de serment qui lui échappe :

Par mon àine, s'il en fut en moi.

Ce dernier trait, à peine indiqué, achève Ja figure.

2. SENTIMENT NATIONAL ET IDEE DE LA MORT.

Tel qu'il est, Charles d'Orléans est d'un type si complet et

SI pur, qu'il est unique en son temps. Partout ailleurs, l'art est

plus indécis, l'esprit plus lourd, l'immoralité plus épaisse. L'esprit

chevaleresque et l'esprit bourgeois, si opposés en leurs formes,

se réconcilient dans l'obscénité, t>t dans la brutalité cynique du
scepticisme moral. On peut en juger par les Cent Nouvellea nou-

velles, faites pour la cour de Hourgo;,'no '.

L'humeur individuelle diversifie los tons : Antoine de la Salle,

dans son Jehan de Saintn', bafoue la chevalerie, sous ombre de

l'exalter, avec une délicieuse et impitoyable légèreté d'ironie. Ses

1. Kl 1res probablcmeal pour Philippe le Buu. non pour le dauphin Louis-
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Quinze Joies de mariage dérobent la dérision cynique de la famille

sous le même ton d innocente malice. La touche est plus forte, la

précision plus sèche et plus brutale dans les Cenl Nouvelles nou-

velles, dont il fut le principal et peut-êlre l'unique rédacteur '.

Coquillart, prêtre et juriste, plus lourd, bien que Champenois,

moins aisé et moins net, se donn ; le double plaisir de dauber la

justice par la forme, et les femmes par le fond de ses impudentes

satires. Henri Bande est parfois étonnant d'audace naturaliste,

dans sa manière sobre et mordante, où il détache d'im mot sec

et saisissant la réalité qu'il veut montrer : et Dieu sait sur quelles

réalités tombe son œil implacable d'observateur et de peintre!

Autre accent dans le cynisme assaisonné de franche gaieté et

de fantaisie délirante de Patelin, à qui nous reviendrons.

On a des chansons du xv" siècle, populaires au moins par leur

vogue : qu'y trouve-t-on? la fade sentimentalité qui encore aujour-

d'hui partage les applaudissements avec la grosse ordure dans nos
cafés-concerts, d'innocentes mièvreries émanées de la haute litté-

rature allégorique, et qui une fois sur vingt échappent à la puéri-

lité, une fois sur cent atteignent Texquise délicatesse : avec cette

poésie de rêve, la réalité sans voiles, dans toute sa brutalité,

dérision du mariage et de la famille, âpre désir des jouissances

grossières, filles qui partent avec les gens d'armes, soudards avides

de pillage, accourant comme des bétes de proie aux provinces où
il y a guerre : en somme, le plus complet nihilisme moral adouci

par les tons chauds d'une verve robuste.

Il n'est pas jusqu'à l'éloquence de la chaire que n'envahisse l'es-

prit de raillerie brutale ou bouffonne. La foi ne manquait pas aux
Maillard, aux Menot, à ces fougueux va-nu-pieds de cordeliers, qui

disaient leurs vérités à tout le monde, durement, impudemment,
ne ménageant personne, ni la coquette bourgeoise, ni le prince

luxurieux; mais c'était une étrange éloquence que la leur, tandis

qu'ils livraient leurs auditeurs, àme et corps, à Salan, et qu'à la

chair joyeuse, éclatante de vie, ils donnaient le frisson de la mort
soudainement découverte, le dégoût a|»euré de la pourriture iné-

\itable et prochaine. Jovialités facétieuses, et brusques indigna-

1. Éditions : Le Petit Jehan de Saintré, cff Guichard, in-18, 1843; les Quinze Joijes

rie mtu'iitfje. Bibl. elzév. , 1853; les Cent Nouvelles nouvelles. Bibl. elzév., IS.jS. Œuvres
de G. Coquillart, Bibl. elzév. 1857. Chansons duXV" siècle, publ. par G. Paris (Soc.

dos Ane. textes), in-S, 18'75. O. Maillard Sermones de Adventu, in-i, 1498,- Qundrn-
f/ésimale opus, in-4, Paris, 1498; Deux autres recueils, in-8, Paris, 1515; Menot,
Sermones quadragésimales olim Taronibus declamafi, in-8, Paris, 1519; Sermones
Parisiis declamati, in-8, Paris, IbSO; Sermon ;ous.s<?«.r (de Bruges), réimprimé en 1826

par l'abbé Labouderie. — A consulter : Romania, oct. 1900 (surCoquillard) ; Quiche-
rat, Henri Baude, 1856,- Labille, Menot, 1838; A. Samouillan, Olivier Maillard, son
temps et sa prédication, Paris, 1892.
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lions, apostroplics brutales, apologues satiriques, dialopiies comi-

ques on ilrarnatiques, (pioliltels «les linlies et pédantisme de l'école,

descriptions saisissautes de vérité vécue, et parfois à l'aveulure

d étonuanles images de mélaucolie profonde, des jets hardis de

poésie i)iltores(jue, tout se mêlait, se heurtait dans cette verve

puissante dont ils enlevaient les foules, ^'rands et peuple, ils fai-

saient aiuside la religion une chose virante et popidaire : tant pis

si elle y perdait sa pureté, sa Hère et divine idéalité.

Ainsi, de l'honneur, de la foi féodale, il ne faut plus parler, et

voici que la foi religieuse elle-même n'est plus de force à enlever

l'homme, à créer de nobles formes d'àme et d'existence. Pour

subsister, pour avoir une action encore efficace, il faut qu'elle se

mette au ton du siècle, et, dans sa voix au moins et ses gestes,

marque prendre sa part de la dégradation universelle. N'est-il donc

point au xV siècle de ces sentiments généraux, qui font courir à

travers une .société, du haut en bas, une commune aspiration à

quelque idéale et hautaine manière d'être ou d'agir? tles senti-

ments, dans l'ordre littéraire, sont comme une .source publique

d'in.spiration qui répare parfois les insuffisances de l'originalité

personnelle, mais aussi comme un lien qui rassemble les diver-

gences infinies des tendances individuelles : ce sont eux qui font

l'homogénéité et l'unité des grands siècles artistiques. Le w" siècle

n'a point été dépourvu de ces principes; il en a connu deux qui

ont fait contrepoids aux forces dissolvantes et dégradantes.

L'un, issu des profondeurs de la nation, est le sentiment national,

inséparable de la pitié du pauvre peuple. On peut dire que la

moitié des pages éloquentes ou des émotions poétiques du xv« siècle-

(comme déjà du xiV) est un produit du patriotisme, l'expression

d'un amour nouveau de la France, et de la tendresse ou de l'indi-

gnation que les misères des humbles et des laborieux excitent.

Christine, Chartier, Maillard ou Menol sont là pour l'attester : et

il n'est pas jusqu'à cet honnête |)rocureur au Parlement qui

versifie en ses bizarres Vigiles la chronique du roi Charles Vil;

il n'est pas jusqu'à .Martial d'Auvergne dont ce sentiment ne relève

la plate facilité. Telle chanson anonyme, en son âpre gaieté, nous

serre le C(ï>ur autant que la plus |)itoyable déploralion de la vie

douloureuse des pauvres gens.

L'autre, le plus vivant rameau du tionc de la foi chrétienne, où

toute la sève se porte quand le reste se dessèche, c'est l'idée de la

mort qui, sous le poids écrasant des misères, dans l'anarchie

morale et religieuse, s'exaspère en un sentiment aigu de l'anéan-

tissement de la chair. La mort, idée centrale du dogme chrétien,

se détache de plus en plus de toutes les croyances qui lin donnent

sa haute moralité et sa vertu consolante, pour devenir une horreur



LK QUINZIEME SIECLE
~

173

matérialiste de la fin lalalemenl assignée aux voluptés égoïstes :

terreur des grands, des riches, de tous ceux qui ont et qui jouis-

sent, revanche des petits, des meurt-de-laim, de ceux qui manquent
et qui souffrent, dont elle adoucit le désespoir par la satisfaction

qu'elle donne à leur férocité égalitaire, la mort inexorable, uni-

verselle est un thème que tous les écrivains représentent à leur

tour : lieu commun, sans doute, mais lieu commun non banal,

où déborde la pensée intime, obsédante de chaque àme. C'est le

temps de la Danse Macabre (ou Macabre) ; et dans toutes les œuvres

de vers ou de prose, sous une forme ou sous une autre, l'idée

génératrice de la Danse Macabre apparaît. Chaque àme, avec le ton

de son tempérament, avec une légèreté railleuse, avec un désespoir

accablé ou grimaçant, avec une philosophique résignation, avec

une joie insultante et pourtant angoissée, chaque àme a dit

l'universelle nécessité, le mot qui donne pitié des morts, et fait

frissonner les vivants. Charles d'Orléans après Deschamps, Char-

ger après Gersou, Menot avec Maillard, poètes, orateurs, prédica-

teurs, nul n'y a manqué.
On les retrouve encore, ces deux sentiments généraux, dans les

deux œuvres capitales sur lesquelles s'achève l'indécise époque par

où le moyen âge rejoint la Renaissance : dans les œuvres de Villon

et de Commynes. Mais ici, la puissance originale de l'individualité

les absorbe, et s'y ajoute, soit pour les transformer, soit pour les

aerandir.

3. FRANÇOIS VILLON.

François de Moncorbier *, né en 1431, fut élevé par maître Guil-

laume de Villon, chapelain de Saint-Benoit-le-Bétourné, dont il

prit le nom. Bachelier en 1449, il devint vers août 14521 licencié

et maître es arts. Il habitait chez son père adoptif, où il trouvait

une honnête et point trop grave société de gens d'église et gens
de loi. 11 fréquenta aussi la maison du prévôt de Paris, Robert
d'Estouleville, dont la femme, Ambroise de Loré, « moult sage,

noble et honneste dame », faisait bon accueil aux poètes. Voilà un

1. Éditions : gothique, petit io-i, P. Levet, Paris, 1-489, Galiot du Pré (éd. de Ma-
rot, Paris, 1533; Prompsault, 1832; Longnon, chez Lenierre, in-8, 1892. — A con-

sulter : .\. LongQon, Étude biographique sur Fr. Villon, iti-8, Paris, 1877 , M. Schwob,
!e Jargon des CoqmHards en 1455 (Mém. de la Soc. de linguistique de Paris, t. VII,

1S9Q); Byvanck, Essai critique sur les œuvres de Fr. Villon, in^, Leyde, 1882; Un
Poète inconnu de la société de Fr. Villon, in-12, Paris, 1891; M. Schwob, Fr. Villon,

Revue des Deu.x Mondes, 15 juillet 1892 ; G. Paris, François Villon, 1901.
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cominenceniciit de sw^a el buauc vie : mais l'iuslinct déjà poiia-

sail noire Villon dans une autre voie.

Il jouissciit dt's farces grossières et brutales, dt'S rixes, des sou-

It'vcnienls de la tumultueuse population qui réclamait les privilèges

de l'Université : il ne se compromettait pas, se conliMitant de

<< romancer » et rimer quelque amusant ou scandaleux incident.

Mais il hantait la pire société, (ils de l'amille endettés, clercs

débauchés; de la Pomme de Pin à l'hôtel de la Grosse Maryot, il

nélait cabaret, et pire, qu'il ne coimùt. Il devint maître en l'art

d'escroquer, par subtil ou effronté larcin, poisson, vin, viande,

jjain, tripes, de quoi faire une « franche repue «; c'étaient jeu.v

innocents par où il préludait à de plus sérieu.v ex|)loits.

En 1455, le 5 juin au soir, prenant le frais après souper, il fut

attaqué, blessé par un prêtre, tira sa dague et le tua : une femmi-
• tait la cause de la querelle. Il ne resta pas à Paris après cet

accident ». Quelles routes le virent, on l'ignore : maifi à voir

I o'mment il acheva de se gâter, on est tenté d'accorder à M. Schwob
qu'il alla vivre avec ces « coquillards » bourguignons parmi lesqut-ls

on rencontre plusieurs df ses bons aniis. Il obtint en janvier 1 4;>(i,

sous deux noms différents, deux lettres de rémission poui- le

meurtre du prêtre, et les tripots de Paris le revirent. En
(léct.'inhre, avec cinq compagnons il escalada les murs du col-

lège de Navarre, crocheta serrures el coffres, et vola un sac de

cinq cents écus d'or. Puis, prudemment, il.se donna de l'air et

pai lit pour Angers : il lit à l'occasion de ce départ son Petit Tes-

lanient, où il met sur le compte de certaines mésaventures

d'amour son subit départ. Que sa maîtresse l'eùl fait baltie, il se

peut; mais il n'ajoute pas deux autres motifs qu'il a de voyager :

la peur de la justice, et la mission qu'il avait reeue de sa bande

d'étudier un coup à faire à Angers sur un vieux moine fourni

daigent comptant.
La découverte des autours du vol de Navarre, la prise et les

aveux de run d'eux, fermèrent à Villon les portes de Paris. Il erra

en Poitou, fut un iiiomeni . ux gageij de C-bailes d'Orléans, el prit

part aux concours (jue le prince poète instituait : tioj» connu du

duc, et estimé comme il convenait, il passa chez Jean de Boiiib.'

Là on le perd de vue. On le retrouve en 1401 : il a passé tout li ;

dans la piison de Meung-sur-Loirc, enferré, au pain et à l'eau.

par ordre de l'évéque d'Orléans : peut-être pour la même affaire

où son ami Colin de Cayeux « perdit sa peau », vol et meurire
commis à Montpipéau près Meung. Les choses prenaient un vilain

tour : l'évéque n'était pas disposé à lâcher le mauvais garçon,

ijuand Louis XI, récemment sacré, passa près de Meung, donnant

des lettres de rémission aux prisonniers dans toutes les villes où il
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s'arrêtait. Villon out soin de se faire remettre le vol de Navarre. Il

revint à Paris, ayant en poche son (Irand Testament. Ëtait-il tout

à fait amendé? En novembre 14G3, après souper, trois compa-

gnons et lui raillent, insultent, provoquent les clercs de maîtro

Ferrebouc, par la fenêtre de leur étude. CeUx-ci sortent : bagarre.

Villon disparaît dès qu'on se bat. Cependant il fut poursuivi, mis-

à la question, et condamné par le prévôt de Paris à être pendu.

C'est alors qu'il appela au Parlement, qui commua la peine en

bannissement. On n'entend pliis ensuite parler de lui : sans doute

il ne vécut pas longtemps. Corrigé, il eût écrit d'autres œuvres :

resté le même, la justice aurait mis son nom dans les archives.

On voit quel fut François Villon : voleur, assassin, et pis s'il se

peut. Voilà pourtant l'homme à qui il faut demander tout ce que le

.xv" siècle a produit, ou peu s'en faut, de haute et profondément
pénétrante poésie : il n'y a pas àen douter, ce malfaiteur fut un grand
poète, pour quelque deux cents vers parmi tous ceux qu'il a faits.

Même sans eux, il aurait de quoi attirer notre attention. Poète

parisien, ayant roulé dans tous les bas-fonds, connu toute

l'armée de la débauche et du crime, il a dépeint l'ignominie de

ce monde qui toujours intéresse les honnêtes gens, avec l'es-

prit qu'il fallait : un esprit parisien, narquois, bouffon, salé,

pittoresque. II a le mot qui emporte pièce, la couleur crue, intense,

le trait net, ferme, qui détache vigoureusement l'image. A travers

une grêle de bouffonneries, de crudités, de goguenarderies, de
calembours, de doctes réminiscences (car enfin il a ses grades et

licentium docendi), le joyeux compagnon lance l'inoubliable for-

mule, où l'imagination entrevoit toute une vie, tout un monde. Ses

refrains ramassent nerveusement tout le sentiment d'une pièce.

Çà et là, de tous côtés, surgissent de louches physionomies de
brelandiers et d'escrocs : une étrange sympathie se mêle à l'ironie

mordante, et dans le témoin trahit un confrère.

Mais Villon est autre chose qu'un gueux peintre des gueux : ce

meurtrier, ce filou, cet ami de je ne sais quelle Margot, qu'on
estimerait gâté jusqu'aux moelles, et qui l'est, a d'étonnantes

fraîcheurs d'imagination; il pousse sur la pourriture de cette âme
d'exquises fleurs de sentiment. On sait les strophes pénétrantes où,

sortant des prisons de Meung, il confesse sa vie folle et dit son
repentir. Ici se pose un grave problème : quelle est la sincérité de

Villon? Est-ce invention verbale, toute-puissante illusion du talent

littéraire? est-ce duplicité, fausses larmes, hypocrisie? J'incline

à croire à l'absolue sincérité du poète. Engagé dans la voie

honteuse, le tumulte des jouissances et des périls, les pensées

pressantes de l'action quotidienne n'ont pas éteint en lui la vie

intérieure : il s'abandonne, mais il se 7oit, et il se juge. En de

Lanson. — Histoire de la Littéraluro fram.-aiso. 7



176 Dt'COMPOSITION DU MOYEN' AGE.

longs mois do prison, il fait lo compte de son existence : rion

d'êlonnant s'il conclut qu'il a fait fausse route. Combien serait-il

plus heureux s'il avait suivi sa droite carrièn; dans rtlniversité ou

l'Église. Et (|uc dit-il en somme? Il plaint sa misi'Mc, issue de son

vice; s'il n'eût fait le mauvais garçon, il aurait" maison et couclie

molle ». La profondeur de son regiet ne doit pas nous tromper

sur l'élévation de sa morale : mais ce matérialisme même, dans

son plus vif repentir, nous en garantit l'absolue vérité.

S'esl-il donc corrigé? J'avoue que je n'en crois rien : mais ce n'est

pas la première fois que les habitudes mènent l'honime par des

chemins opposés à ceux qu'indique l'aspiration momentanée de

l'âme. On désire, on promet, et l'on fait le contraire. On est dégoûté,

désespéré, par instants : « autant en emporte le vent ». Hier cl

tout le passé sont plus forts qu'aujourd'hui, pour donner sa forme

à demain. Plus faible encore est une Ame de poêle que nos Ames
à nous. Pour nous, l'action seule réalise nos intimes pensées : le

poète leur donne réalité, et mieux, éternité, par son œuvre. Quoi

d'étonnant si ses plus vifs, ses plus impérieux mouvements, aussitôt

exprimés, passent? Ne doit-il pas lui sembler qu'il a agi?

Hors de son repentir, on ne voit rien en Villon qui soit, métne

d'apparence, incompatible avec sa vie de malfaiteur professionnel.

Il a d'adorables mots pour sa bonne femme de mère : et n'est-ce

pas le lieu commun de notre art réaliste, que la sensibilité fami-

liale des clients de la cour d assises? Il a des accent;^ délicieux de

foi ingénue : c'est plus rare aujourd'hui chez nous, mais là où le

peuple n'a pas encore rejeté la foi, en Kspagne, en Russie, j'ima-

gine dans des âmes d'assassins des coins parfumés de dévote

candeur. H a pleuré « Jeanne la bonne Lorraine », et il a honni

par un refrain énergique « qui mal voudrait au royanme de

France ». Le sentiment patriotique, nous le savons, n'est pas le

privilège de l'innocence, et plus d'un mauvais gars a bien donné
sa peau pour la patrie. Kniin, frôlant la mort à chaque pas de son

aventureuse existence, faut-il sétonnei' qu'il Tait vue, qu'elle l'ait

ob^^édée, en ce siècle où elle était présente à toutes lésâmes?

.Nous touchons ici à ce qui fait de Villon un grand poète : il est

le poète de la mort. Voilà le sentiment général qu'il a rendu avec

une tiès extraordinaire et douloureuse vibration de tout son être,

un frémissement de tous ses nerfs. H voit sur la chair florissante la

chair pourrie de demain, le squelette d'après-demain. La vieillesse,

cette hideuse flétrissure d'une forme savoureuse et belle, le navre,

lo dégoûte, l'elTraie. Et sa pensée prolonge le spectacle, jusqu'aux

torsions de l'agonie, à l'effondrement écœurant de tant de choses

douces et charmantes. Ce sensuel qu'il avait été est secoué par la

vision la plus nette et la plus angoissante de la décomposition
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hcaiiiDJère » et de la « gente saucissière » ne regardé que cela dans

la vieillesse et dans la mort.

Rutebeuf n'eût pas demandé : où sont les preux des anciens

temps? Des corps, il n'en aurait cure : les ànies, il les aurait vues

au ciel, devant la face de Dieu. Cette retraite de l'idée chré'

tienne donne un accent plus profondément angoissé à la médita-

tion où s'élève Villon, de l'universelle nécessité de la mort. Elle

n'aboutit qu'à une ignorance dans la fameuse ballade : « Mais où

sont les neiges d'anlan? » Ce mystère est plus douloureux au cœur
que la sécurité de la foi : mais quelle douce et exquise douleur!

Et dans l'incompréhensible fatalité à laquelle nul ne se dérobe, ce

pauvre diable qui a vécu dans les sales dessous de la société,

saisit une grande et pathétique leçon d'égalité : mais c'est le

corps encore qui la lui donne, l'entassement indiscernable des

squelettes et des crânes dans les charniers; ce sont les ossements
anonymes, également nus, décharnés, dégoûtants. Et par cette

vision, il devance Shakespeaj'e.

Villon est encore du moyen âge par ces cadres factices, où
son inspiration se déverse confusément, où son insouciance- des

harmonieuses proportions assemble des pièces disparates, de date,

de ton, de sujet très différents. Il en est par la profusion relative

de son érudition scolastique, quoique déjà son imagination de

poète fasse de vives sensations des lambeaux d'antiquité dérobés

au pédantisme de la mémoire. Il en est, enfin, par le manque de
goût, surtout parce qu'il ne sent pas le besoin du goût : il en

aurait, s'il voulait; mais il laisse aller sa verve, comme sa vie. Le

détail de son style est d'un artiste : il a le sentiment de la puis-

sance de la sobriété : il serre l'idée dans l'image, courte, franche,

saisissante : c'est un maître de L'expression nerveuse et chaude.

Mais l'ensemble va comme il peut : rien ne se tient.

Par le fond de sa poésie, Villon n'est plus du moyen âge ; il est

tout moderne, le premier qui soit franchement, complètement
moderne. Il porte en lui tout le lyrisme. Je ne parle pas de la qua-
lité des idées, mais du rapport des idées à l'esprit. Ces vers et les

choses qu'ils contiennent, sortent du fond de l'expérience et de la

sensation d'un homme : ils répandent la plus intime sensibilité

de son cœur. Voilà une poésie qui est la résonance d'uiie pauvre
aîné, battue d'outrageuses misères, et qui n'est que cela : et dans
cette voix bouffonne ou plaintive, qui crie son vice ou son mal,

passe parfois le cri de l'éternelle humanité : nous, honnêtes gens,

paisibles bourgeois, ce louche rôdeur du xv^ siècle parle de
nous, parle pour nous, nous le sentons, et c'est ce qui le fait

grand.
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4. iMiii.ii'rK m. (.l>MM^ nk^.

Monsci(,'neur Philippe de Commyncs «, chaiul>ellan et conseiller

d'un dur do Hoiir^'ognc et de trois rois de Krance, prince de Tai-

niont, baron d'Argenlon, riche, grave ef. sage homme, nous trans-

porte bien loin de François Villon, fol écolier, larron et meiirlrier:

ils sont uix deux bouts de la société, l'un en bas, l'autre en haut.

Mais l'rt range chose, et faite pour plonger nos consciences d'hon-

nctes gens, respectueuses des catégories sociales, dans des abinies

de scrupule, l'étrange chose qu'on puisse se demander laquelle en

somme valut le mieux de ces deux âmes, et si ce n'est pas dans

les profondeurs troubles de celle du ribaud qu'on aurait chance

de rencontrer le plus de noblesse morale!

C.omniynes, né serviteur et devenu favori du duc Charles, reçoit

une pension de Louis XI : la position lui i»lait; il continuerait

volontiers ce service en partie double, avec doubles honoraires, si

le roi de France, qui a besoin d'un tel esprit, ne lui mettait le

marché à la main. Il se décide donc, safTranchit délibérément de la

foi féodale et le voilà Français. Louis XI lui rend bien plus qu'il

n'a perdu
.
grandes pensions, grands domaines, grand mariage,

1. Biographie: No- vers 1447, fils d'un pratul bailli de Flandre, allaché à Charles

le Téméraire de 14G4 à 1472, conseiller et chambellan (t4H8), C.omniynes est charpé

de missions à Calais en 1470, à Londres en 1471. Dès 1471, il est pensionné par

Louis XI, à qui il passe en 1472. 11 devient conseiller et chambellan du roi, avec

une pension de 6000 livres; il reçoit la principauté de Tahnont (1472), acquiert la

baronnie d'Argenlon par son mariage avec Iléli^ne de i'.hanibes (1473), reçoit une

part des dépouilles de Nemours. Louis XI l'envoie en 1478 à Florence. Il suit le

parti du duc d'Orléans contre la réj^enlc Anne de Bcaujeu, est emprisonne, exilé,

puis renlrc ii la cour (1490) et au conseil. Il négocie le traité de Sentis (1403), et

pundanl l'cxpôdition d'Ilalie est envoyé à Venise. Il négocie le traité de Verceil avec.

Ludovic le More. Il s'cloifrne de la cour en 1498, est rappelé par Louis XII en J505,

et suit le roi en Italie. Il se retire chez lui en 1510 et meurt en 1511. Sa veuve

fut dépossédée d'Argenlon en 1515. Les procès très embrouillés auxtpiels Argenton

donna lieu étaient antérieurs au mariage de Commyncs; il y en avait qui remon-
taient jusqu'au riJj.Mie de Charles V, et celui do la propriété de la seigneurie ne fut

tout à fait terminé qu'en l.">(JO. Trois afTaircs principales se distinguent : l'une,

contre le suzerain, l'autre contre des voisins, la Iroisième, et principale, pour la pos-

session de l'hérilagc d'Antoine d'Argenloi\ entre les Chambes-Commynes et les Chabol-

Cliàlillon. Ajoutez le procès contre les La Trémouille pour la principauté de Tal-

mont.

Éditions : Chronii/ui> de Louis ,Y/(1. I-VI), Oaliot du Pré, in-4, 1524 ; avec la Chro-

nique de Chnries VIII (1. VII et VIII), Engnilberl de Marnef, 15£8; Godefroy, in-

fol., 1649 Mlle Dupont, 3 vol., 1840; Chantelauze, in-8, 1881.

A OODSuUer : Keryyn de Lellonhove, Lettres et négociations de /'liilippe de Corn-

mynes, 3 vol. in-8, Uruxi'lles, 1867-74; Fierville, Documents luédils sur Philippe d9

Lommyuci, iu-8, l'aii^, is*-l : Ka;.'uet, .VW'' swcle.
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dépouilles des disgraciés, titres honorables, faveur déclarée, et ce

qu'un esprit de sa trempe estime sint^'uliètement, un maître digne

du serviteur, et l'emploi de ses rares facultés tel qu'il le pouvait

rêver, r.ommynes est, sinon le premier ministre, du moins le pre-

mier agenfdu roi, et l'un des plus riches seigneurs de France. Il

profite de sa fortune, et la pousse de son mieux : il sait que les

choses de ce monde n'ont qu'un temps, et il l'emploie. Par de

bons arrêts, par des contrats avantageux, il élargit ses domaines,

grossit ses revenus.

Louis XI meurt, le vent change : il avait été trop puissant

pour rester en crédit et même en repos. Menacé, il croit se

sauver par la cabale, dans le parti d'Orléans : cela donne lieu de

l'écraser. Six mois de cage de fer, à Loches, vingt mois de prison

à la Conciergerie, dix ans d'exil, un quart de ses biens confisqué,

voilà pour satisfaire les opprimés du règne précédent. Ceux que

sa faveur politique avait courbés ou accablés dans les affaires

privées, relèvent la tête : marchands alléguant des contrats léo-

nins ou frauduleux, nobles appelant d'arrêts injustes, travail-

lent H lui faire rendre gorge. Les procès l'assaillent en foule; on en

veut à ses terres, à son argent. Il perd Talmont, retient à grand'

peine Argenton, paie d'énormes amendes. Le bon droit de ses

adversaires n'est pas toujours plus clair que le sien : mais ils

profitent à leur tour du temps. Commynes rentre à la cour : aus-

sitôt ses procès prennent un meilleur tour. En bon diplomate, il

fait des sacrifices : il prête six mille ducats sans intérêt; il donne

une grosse galéassc avec son artillerie, pour l'expédition d'Italie

qui tient tant au cœur du jeune roi. Il n'a pas de faveur, mais il a

de l'emploi. Il se soutient. Commynes eut de l'ordre, de l'éco-

nomie, de l'application à ses affaires : il faisait des aumônes
régulières; sans passion, sans vice, il n'eut dans la vie privée que
le souci de sa fortune : il travailla à l'augmenter par toutes voies

légales. Ce fut donc ce que le monde appelle un honnête homme.
Ce qu'il eut de supérieur, ce fut l'esprit : ses Mémoires en font

foi. Je devrais dire son Histoire, car Commynes n'écrit pas pour se

raconter. Au contraire, il s'efîace, se dérobe : à peine laisse-t-il

entrevoir le rôle que la confiance de Louis XI lui avait donné. A
deux ou trois moments décisifs, il ne nomme pas l'auteur du con-

seil qui a tout sauvé : et ce conseiller anonyme, on a tout lieu de

croire que c'est lui. Les ambassadeurs d'Italie disaient de lui qu'il

était tout î'n omnibus et per omnia. Une marchande de Tours qui

plaida contre lui, disant avoir été égorgée dans un contrat passé

sous Louis XI, écrivait dans un mémoire : le sieur cVArgenton qui

pour lors était roy. On n'en soupçonne rien à lire Commynes : il

s'enfonce parmi les serviteurs du roi, tous donnés comme instru-
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ineuls passifs el dociles. Celte modestie est unique. Elle perd de

sou jui.v si l'on sonpe que la chioniqup d»' Louis XI fut écrite dans

les prenuci"es années de (.Ih.irles VIII : il n'ei^t pas fait bon pour

Commynes nieltre trop en lumière son importance. Nous avons

>,'agné à cette prudence d'avoir, au lieu de m/moires personnels,

une histoire gùnôrale de la politique de Louis XI.

I r.ommynes n'est pas un artiste : il éciit convenablement, rien de

plus. Il dit ce qu'il veut dire, à j>eu près comme vous el moi le

dirions si nous pouvions le penser. Sa forme, terne, embarrassée,

parfois baveuse, n'est pas belle. De temps à autre, la pensée

emporte unirait vigoureux, une formule saisissante; c'est une

bonne fortune d'élo(|uence ou d'ironie, comme en ont les hommes
remarquables qui ne sont point écrivains. D'ordinaire, la pensée

seule lixe l'attention. Celte pensée est d'une rare valeur : on ne

tarda pas à s'en apercevoir, et la chronique de Commynes fui tra-

duite en latin, en italien, en anglais, en allemand, en espagnol, en

portugais, en danois, non pour l'amusement des lettrés, mais pour

1 instruction des hommes d'État. Mélanchthon, un humaniste, dres-

sant un plan d'études pour un prince, inscrivait Commynes à côté

de Salluste et de César.

Avec lui nous sommes bien loin de Frolssart, si éclatant et

si frivole, même de Joinville, si naïf et si enfant. Villehar-

douin, avec sa fine prudence, est encore, parmi nos chroni-

queurs, le plus proche parent de Commynes : mais Commynes
est un Villehardouin mûri, ouvert, allégé de bien des croyances

anciennes, et lesté de bien des idées nouvelles. Moins encore que

son devancier, Commynes s'amuse à peindre : il ne demande rien

à ses sens, ni à son imagination. Deux lignes lui suffisent à indi-

quer une bataille : ce qui importe, c'est le résultat, c'est le pro-

cédé diplomatique qui en extrait ou en répare les conséquences.

S'il s'arrête à conter Fornoue et MontIhéVy ', il faut voir avec quel

mépris de la force brutale, quelle dérision des aventures préten-

dues chevaleresques, cl comme son récit jette une lumière crue

sur la politesse des liommes, et le rôle toul-puissant du hasard.

Les faits ne sont rien pour lui [)ar leurs formes extérieures et sen-

sibles : ils lui apparaissent abslrailemenl, causes, effets, éléments

de prévision, et pièces de raisomiemenl. Commynes est un intel-

lectuel, espèce rare alors, el c'est bien la première fois que nous

ïencontiuns ce type pur.

C'est un politique, et de quelle force, nous le devinons par le

prix dont Louis XI le paya, par l'usage qu'il en fit. Commynes eut

pour déi»arlement les affaires de Bourgogne, de Suisse, des Alle-

1. L. VI, oh. ix-xu; 1. I, ch. Ui-v ; cf. l. V, ch. I.
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magnes, et celles de Madame de Savoie : en somme, tout ce dont son

premier état lui avait donné une expérience particnlière. Louis XI

ne s'y guidait que par lui. Cette force du diplomate s'étale dans la

chronique : Comniynos observe et généralise. Il démonte, pour

ainsi dire, les événements, pèse les forces et les influences, sonde

les conséquences. H évalue la pression des réalités brutes, des faits,

sur les hommes, la réaction des volontés et des intérêts humains,

et le poids qu'ils jettent dans la balance à un moment donné. Il

n'a pas son pareil pour connaître les milieux où se meuvent les

caractères, et les facilités ou les obstacles que leur jeu y rencontre :

il est plus étonnant encore de perspicacité quand il sonde lésâmes,

mesure les esprits, et déduit les prolongements extérieurs de leur

intime originalité qui viennent neutraliser ou fortifier la brutale

action des choses. Il met à nu, avec une aisance, une lucidité

merveilleuses l'âme violente et peu sûre d'un Charles le Témé-
raire ', l'âme vohiptueuse et vaine d'un Edouard^, l'âme infiniment

plus compliquée et tortueuse d'un Louis XI ^. Sa psychologie est un

élément considérable de sa diplomatie. H s'instruit en vivant :

chaque fait, chaque acte est classé dans son esprit, et fournit une

leçon, une règle pour l'avenir.

Je ne puis même résumer ici, mais il faut voir avec quelle incom-

parable maîtrise Commynes décompose tous les éléments, toutes

les étapes de la ruine de son ancien maître, toutes les occasions

de salut gâchées ou refusées et, d'autrFpart, le jeu de son nouveau

maître, les commodités qu'il offre à son ennemi pour aller « où le

conduisait son malheur'')), les multiples assurances qu'il prend

pour ne rien perdre, et pour gagner à tout événement, la fiévreuse

activité dont jl recueille, après la mort de Charles, les résultats de

son apparente indolence, l'échafaudage de motifs, le balancement

de pour et contre, qui précèdent chaque démarche, chaque parole

décisive : si on lit cette partie de la chronique, on comprendra du
même coup et Louis XI et Commynes. Et qui veut savoir la spé-

ciale et délicieuse volupté qui est attachée à ce degré de perspica-

cité devra lire comment Louis XI se débarrasse d'une invasion

anglaise en faisant boire gratis dans les tavernes d'Amiens toute

l'armée d'Edouard *•. Le narrateur s'égaie de ces « beuveries »

pantagruéliques, de la grossière ivrognerie de ces grands Anglo-

Saxons, de cette précieuse paix gagnée sans coup férir, par quel-

1. L. V, ch. ix; 1. iii, ch. m.
2. L. m, ch. v; 1. IV, ch. x; 1. VI, ch. i.

3. L. I, ch. x; 1. II, ch. v (fin); 1. IIL ch. m (p. 169); 1. IV, ch. x (p. 278); 1. V,

ch. I (fin);l. V, ch. x; 1. V, ch. xiii; 1. VI, Ch. vi-xn.

4. L. V, ch. I.

5. L. IV, ch. IX.
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ques centaines de tonneaux de vin de Krance : nn imperceptible
sourire illumine son récit, mais il reste discret et ^rave. Il sait

Irioniphor en dedans : il n'a pas de vaintc- hiuyaiile, et ce fui

f»etil-ètrc sa j)lus grande force.

Cet homme-là ne di'vailpas avoir de scrupules : son service con-

tenta l.fiuis XI, c'est lout dire; et il fut content de Louis XI, ce

i|ui est plus. Il l'admire profontlément, il le vént-re : il nous dit

quil n'y eut Jamais de meilleur prince, il le loue de ses vertus.

Après lout. il cul peul-t*tre raison : la meilleure réhabilitation de
Louis XI, c'est de le comparer aux autres souverains de >on temps.

Au moins, lui, il est ce qu'il esl : l'esprit régne en lui, et si les

autres entravent par fail)lesse ou brutalité leurs calculs intéressés,

ce n'est pas vertu plus grande, mais moindre mérite. Commynes,
au reste, marque vigoureusement les fautes de son maître, fautes

d'impatience et d'emballement : mais ces fautes n'étaient pas com-
munes. Ce fut une joie pour lui de servir un homme avec qui la

politique était une science, avec qui nulle intervention de senti-

mentalité, d'honneur, de passion même mauvaise, toutes choses

gênantes pour un bon joueur, ne venait brouiller l'échiquier avant

les beaux coups longuement médités. Il prêta certes les mains
à beaucoup de besognes malhonnêtes : et il s'en doute, car il ne

les explique pas et glisse, comme sur la mort du duc de (iuyenne.

Encore ne sais-je pas s'il se tait par conscience du mal ou par

crainte de gens actuellement puissants, dont son habileté trop

grande avait conliarié les vues. La morale lui semble être chose

dilférente de la politi(|ue : et il ne prétend que faire de la poli-

tique. Il y a des intérêts généraux et des sentiments public>, des

intérêts privés et des passions personnelles : voilà les réalités qu'il

aimait et sur lesquelles il opère. Il a des mots délicieux, non pas de

cynisme — ce n'est pas sa manière; — mais de scepticisme désa-

busé. Il nous conte comment Louis XI gorgeait d'argent Ldouard IV

et ses conseillers, leurrait de vaines promesses d'alliance et de

mariage les hommes d'État anglais, sauf, dit-il, « plusieurs sages

j)ersùnnages et qui voyaient de loin, et n'avaient point de pension

comme les autres ' ». Tout Oonmiynes est là.

Mais il faut bien entendre que le machiavélisme de Commynes a

ses limites, et que son inditférence morale, .sa liberté sceptique de

jugeuKMil sont bornées par tiois ou quatre allirmations positives

et très fermes.

On sait assez qu'il n'a |)as l'âme féodale, et avec quel intime

mépris il s'amuse des gesliculations ^iraiidioses de l'honneur che-

valeresque. Il ne manque pas une occasion do lui opposer bruta-

1. L. VI. cb. i

I
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leiTien*. sa fnaxime favorite : où est le profil, là est Vhonncur '. Mais

on a vu en lui un aristocrate, parce qu'il se moque bien fort des

chausseticrs et autres bourgeois de Gand, qui veulent se mêler

de diriger la politique de la jeune duchesse Marie de Bourgogne.

Rien n'est plus loin de l'esprit de Commynes que le préjugé nobi-

liaire : s'il apprécie en homme pratique les avantages matériels de

la noblesse, pas plus que Louis XI, ce bon compère n'estime les

hommes par leurs quartiers. Le préjugé qu'il a, et que n'avait

pas Louis XI — dont Commynes se dépitait parfois, — c'est la

jalousie, le préjugé du diplomate de carrière, du professionnel

contre les aventuriers intrigants, bourgeois, et autres négociateurs

d'occasion qui ont la prétention de traiter des intérêts des Éltats.

Commyni'S est le premier exemple de la foi du diplomate en sa

spécialité : c'est quelque chose déjà de positif.

Ensuite il n'est pas vrai qu'il se passe de toute moralité. 11 est

trop lin, et il sait trop la valeur pratique de la bonne foi : sans

elle, tout est confusion, conflit, instabilité : rien n'a d'assiette que
par la force brutale. La ruse, la négociation, l'esprit enfin n'ont

pas toute leur valeur, si la force n'abdique devant certains droits.

Point de marché, de marchandage (les mots favoris de Commynes),
sans respect des contrats. La chicane suppose la loi souve-

raine.

Ce diplomate croit aux instruments diplomatiques, aux droits

créés par les conventions de chancellerie, à la validité des titres

poudreux et archaïques : terre d'Empire n'est pas terre de

France, et il s'arrête, avec son maître Louis XI, devant cette dis-

tinction. En outre, il sait le pouvoir de l'opinion; il ne vaut rien

d'avoir la conscience publique contre soi. L'art est déjà d'engager

l'adversaire à se charger des apparences fâcheuses : c'est une
coûteuse fanfaronnade que de se mettre au-dessus de la morale,

quand, avec un peu de précaution, on peut la mettre de son côté.

Le manque de foi excessif, habituel, notoire, est une sottise et

une faiblesse : on ne trouve plus qui veuille traiter avec vous.

La politique est l'art de rouler les autres : pour les bien rouler, il

faut s'en défier toujours, mais il faut qu'ils se confient. Et une cer-

taine dose de bonne foi, une certaine réputation surtout d'en avoir,

attirent seules la confiance. Pour tous ces motifs, Commynes
pratique et recommande un certain tempérament entre le pur

machiavélisme et la franche honnêteté. 11 triche juste assez pour

gagner, sans autoriser les autres à tricher. Une apparence et

présomption de bonne foi, voilà tout ce qu'il désire : mais il

ne peut y avoir longtemps apparence et présomption, si parfois

1. L. IV, ch. IV, (p: 248) ;1. V, ch. i.\ (p.346j.
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il n'y a réalité. Il faut savoir être honnête n propos, surtout quaml

on pourrait faire autrement, et que tout le niunde en jufje ainsi.

Voilà encore quelque chose de positif.

En troisième lieu, Commynes se fait une haute idée du pouvoir

royal, procurant la furce et la pros|)érité de l'État. Le sentiment

patriotique, en son àme froide et pratique, devient l'idée du bien

public, (|ui en contient trois autres : extension dans les justes

limites, unité sous le pouvoir central, et bon <.'ouverncment du

rovaiime. Il a la forme administrative du patriotisme. Sans un

mouvement de charité, par esprit d'ordre et respect de la richesse

publique, il condamne les cruautés de la guerre, pillages, incen-

dies, massacres '
: il réclame (|u'ou ménage le peuple, qu'on ne le

foule pas. 11 prescrit des réformes, comme sur le fait de la justice

cl lie la procédure-. Sur un point, il est remarquablement net et

formel : il veut (jue le ]»euple consente aux impôts qu'il |)aie. 11 ne

parle pas aiitiement que riionnéte Oresme. 11 afiirme que la

royauté .sera d'autant plus puissante en France qu'elle sera moins

despotique '\

Knfin, il est religieux. Sa femme était dévole, en sorte que

l'Église dut lui interdire de faire aucun vœu sans l'autorisation de

son confesseur : tant elle avait voué de pèlerinages impossibles,

dont elle était obligée ensuite de se faire délier. Commynes lit

lui-même une t'ois le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle.

Sa foi donc est sincère : mais, comme il arrive toujours, elle se

plie au.\ caractères du temps et de l'homme. Klle ne soutire pas de

tous les bons marchéa qu'il fait, pour son maître, et pour lui-même.

Positif comme il l'est, s'il garde la religion, c'est qu'elle est d'un

usage pratique. Il a bien vu, avant Hossuet, au moment même où

le monde féodal s'écroule et où nail la royauté absolue, il a eu le

grand mérih; de voir que l'unique frein et contic^poids de cet

absolu pouvoir, runii|ue garantie contre les accidents de l'indivi-

dualité dans la personne royale, était le sentiment religieux, amour
de IJieu, ou peur de l'enfer *.

Puis cet homme très intelligent s'est détaché des œuvres où il

consuma sa vie : il en a considéré la fragilité, la brièveté, à la

lumière de ce fait universel et nécessaire : la mort ^. Et ainsi

se retrouve chez lui le second des sentiments généraux du

siècle.

Puis il s'est élevé plus haut : et sa vaste expérience concouranl

1. L. III. rli. i.x (|j. 20.i).

2. L. VI, ch. V (p. 449).

3. L. V, ch. xi.\; 1. VI, cil. •

(ii. 457-58).

4. L. V, cb. XI.X (p. 4O2-407'

5. L. m, eh. IX (p. 204j.
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avec sa chrétienne persuasion l'a conduit à une grande générali-

sation, qui est à vrai dire toute une philosophie de l'histoire. C'est

justement celle de Bossuot. Commynes a trop d'esprit pour n'avoir

pas observé que ce n'est pas toujours l'esprit qui fait le succès, ni

le manque d'esprit le malheur. Toutes les circonstances évaluées,

et addition l'aile de la prudence humaine à leur total, une force

survient on ne sait d'où, qui dérange l'opération, et fait sortir le

résultat le moins prévu, le moins possible. Cette force est celle de

Dieu : presque à chaque page, Commynes la prend sur le fait, et

la signale avec une sincérité d'accent qui touche souvent à l'élo-

quence*. Il faut ajouter, pour être juste, que cette haute théorie

sert à Commynes pour légitimer le succès, et engager les battus

à se trouver contents : dans le jeu des empires. Dieu fait sortir

les coups qu'il lui plaît; réclamer serait sacrilège. Commynes s'étant

placé du côté du plus fort, cette conséquence pratique lui était

fort commode a tirer.

Commynes est donc un grand esprit : goût pour les idées, goût

pour les considérations abstraites et générales, psychologie péné-

trante, essai d'une philosophie de l'histoire, voilà bien des carac-

tères qui le recommandent à notre estime. Et ne voit-on pas com-
bien cet esprit-là est voisin de l'esprit du xvn'' siècle? Une des

formes du génie de la race se dégage en lui avec une singulière

netteté. Mais le sentiment de l'art lui fait encore défaut : c'est ce

que la Renaissance va apporter.

5. LES GRANDS RHETORIQUEURS

On peut dire que Villon et Commynes sortent du moyen âge.

Leur œuvre, qui tient à leur temps essentiellement, tire sa valeur

littéraire de la qualité individuelle de leur nature, et de cette

qualité seule : on y cherche l'expression personnelle d'une âme
chez Villon, d'une intelligence chez Commynes. Mais remarquer
cela, c'est dire qu'ils sont tout modernes, et qu'ils ont trouvé,

chacun de son côté, et pour son compte, le principe d'excellence

de la littérature de l'avenir.

Autour d'eux, après eux, la défroque du moyen âge s'étale

lamentablement chez tous les faiseurs de prose et de vers. Jamais
décadence littéraire n'a produit de plus misérables, de plus baroques
pauvretés. La « rhétorique » des Machault et des Chartier, trans-

1. L. V, ch. i.x, xviu et xx; 1, VUI, ch. xxiv (fin); et piisxhn, p. 22, 25, 34, 47, 48,

83, 53G, 249, 294 6, 329, 522, de l'éd- Chaulelauze.
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portée à la cour flamande et chevaleresque des ducs de Bour-

t;opne, s'était dévelo|)pée avec une étonnante puissance dans celle

atmosphère de lourde fantaisie et <le lYivolilé puérile : elle avait

donné en telle abondance toute sorte de iruils monstrueux et gro-

tesqui's, le jilus étonnant fouillis de poésie niaise, aristocratique,

pédanlesque, aniphi^'Oiirique, alléj.'orique, mvtliolof{ique, méUi-

physique, un laborieux et prétentieux fatras où les subtilités

creuses et les inaptes jeux de mots tenaient lieu d'inspiration et

d'idées. Le grand lioinme de l'école était Jean Molinef, bibliothé-

caire de Marguerite d'Autriclie. et chanoine de Valenciennes. avec

ses titres bizarres, son inépuisable platitude relevée d'inintelligi-

bles recherches de mots et de rimes.

Les « grands rhétoriqueurs » de la cour de Bourgogne avaient

une indiscutable supériorité d'extravagance : aussi donnèrent-ils

le ton aux rimailleurs des autres cours féodales. La Bretagne eut

Meschiuut de Nantes (1420 ou 22-1491), qui égala Molinet, avec ses

Lunettes des Princes, avec l'absurdité de ses allitérations et de ses

rimes, avec ses vers qui peuvent se lire en commen(,'ant par la

fin, ou par le milieu, ou autrement; une de ses oraisons se peut

lire par huit ou seize vers « en 32 manières diflérenles, et il y aura

toujours sens et rime ». Le duc de Bourbon, autre puissant prince,

eut l'honneur d'avoir à ses gages un M. de Monlferrand qui fit les

XII Dames de rhétorique pour présenter un jeune secrétaire de
son maître à un des fameux poètes I)ourguignons, Georges Chas-
telain.

Louis XI était trop bourgeois, trop sensé, trop positif pour
donner dans ces sottises. Mais après lui, la France, serrée enlre

la Bourgogne, le Bourbonnais et la Bretagne, ne résista plus. La
jeune duchesse .\nne, devenue notre reine, amena de Nantes,
attira de tous les coins du royaume tout ce qu'elle put trouver de
grands, moyens, petits et tout petits rhétoriqueurs. Ils infestè-

rent la cour de Charles VIII, puis celle de Louis .XII, et dans tous les

états, de toutes les provinces, ils surgissent, tous plus vides de
sens, et plus extravagants de forme les uns que les autres. Les plus

supportables sont ceux qui ont moins de génie : leur platitude

les (.ondamne à être intelligibles, ou à peu près. Tels sont Jean
Marot, ou .Ican Le Maire de Belges; ils font du reste ce qu'ils

peuvent [lour attraper la manière des grands maîtres. Guillaume
Crétin, Parisien, trésorier de la Sainte-Chapelle de Vincennes, y
réussit : il n'est pas sûr que Molinet ni Meschinot ne soient pas
dépassés; Crétin sauva l'honneur de la France. Aussi jouit-il d'une
extraordinaire réputation, et Marot — Clément, non Jean — l'ap-

pelle encore « souverain poète ». Il serait curieux de donner des
preuves (Jesq délirante insipidité, si la pkce dans cet ouvrage ikî
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devait être mesurée à Taction historique ou à l'intérêt intrinsèque

des œuvres '.
'

Toute cette poésie se passait de spontanéité personnelle, et

n"était que combinaisons artificielles, mécanisme laborieux. Les

dernières années du xv'^ siècle, les premières du xvr", voient

paraître au moins quatre grands Arts de rfu'tonqiie ^, où sont méti-

culeusement exposés tous les mystères et tous les eiïets des rimes

batelées, brisées, enchuinées, éqnivoquées, à double queue, des ron-

deaux f^imples, jumeaux, doubles, virelais simples et doubles, fatras

simples et doubles, des ballades communes, balladantes, fratrisées, et

autres telles épiceries, comme dit Du Bellay.

Avec les grands rhétoriqueurs , l'art du moyen âge fait ses der-

nières et plus démonstratives preuves d'impuissance. C'est là qu'il

aboutit dans la poésie lyrique; dans le genre épique, ou romanesque,
aux fades fictions, à la prose plate de la Bibliothèque bleue; dans
la poésie satirique et bourgeoise, à la grossièreté cynique. Une
impartiale étude fait éclater à nos yeux que la Renaissance a tout

recréé, tout sauvé, loin de rien étouffer ou empêcher de naître.

Elle a balayé la poussière d'une littérature morte; elle a relevé le

génie de la race qui semblait épuisé ou an'aissè.

Et si l'on concevait encore des doutes sur l'œuvre qu'elle a fait,

il suffirait, pour s'épargner des anathèmes naïfs et une déploralion

superflue, de se demander à qui l'oubli du vrai ot du bon moyen
âge est imputable. Le xv« siècle avait un moyen de le sauver : que
n'a-t-il imprimé la Chanson de Roland comme le Roman de la Rose,

et plutôt que les romans en prose •'. Mais il eût fallu qu'il la connût,

1. Éditions : Jeaa Molinel, Faits et ilits contenant plusieurs beaux traités, oraisons

et chants royaux, in-fol., Paris, 1531; Chronique (prose), publiée par Bachon, 5 vol.

in-S, Paris, 18-23. .Jean Meschiaot, les Lunettes des Princes, petit in-4, Nantes, 1493.

(Cf. A. de la Borderie, Bibl. de l'Ec. des Chartes, ]a.nv.-a.vn\ 1895.) De Montferraml,

les XII Dames de rhétorique, in-fol., Moulins, 1878. .Jean Marot, Œuvres, in-8,

Paris, Couslelier, 1723. Jean le Maire, le Temple d'honneur et de vertu, Paris,

1503; la Plainte du Désiré, Paris, 1509; Trois livres des Illustrations de la Gaule

Belqique (prose), Nantes, 1509-1512; Œuvres, éd. J. Stecher, Louvain, 4 toI. in-S,

1882-1891. Guillaume Crétin, Chants 7-oyaux, etc., in-li, Paris, Coustelier, 1723.

Sur toute celle école et en général sur les poètes du xV siècle, cf. A. de Montaiglon,

Becueil de poésies françaises des xs' et xvi' siècles, Bibl. elzév., 13 vol. in-16.

2. L'Art et Science de rhétorique, par Henri de Croy (Molinet), A. Vérard, 1493

(réimprimé par Crapelct, Poésies des xv« et xvt' siècles, Paris, 1830-1832); le Jardin

de plaisance et fleur de rhétorique, éd. s. d.(I499); le Grand et Vray Art de pleine

rhétorique, par Pierre Lefèvre, Rouen, 1521 ; l'Art et Science de rhétorique, par

Gralien du Pont, Toulouse, 1539. — Cf. E. Langlois, De art ibus rhetoricse rythmicx,

1890, in-S; Recueil d'arts de seconde rhétorique, 1002, iu-4.

3. Comme I^ancelot du Lac, imprimé par A. Vérard, 1494, 3 vol. in-fol. — En
général ce sont les remaniements en prose, comme les plus récents, qui ont été

imprimés. Cf. le» Notices bibliographiques dans Léon Gautier, les L'popées françaises,

et G. Brunet, la France littéraire au xv' siècle, Paris, 1865.
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ne fût-ce que dans la forme déjà remaniée du manuscrit d'Oxford»

Près d'un t^ièclc s'est écoulé onlre rétablissement de l'impri*

merie ' dans le royaume et le triomphe de la Pléiade : si les der-

niers hériliprs de l'ancienne littérature nationale avaient mie ce

temp-* a piofil, ni le xvi'' siècle, ni le xvii", ni le xvni'" n'auraient

ignoré le moyen Age. LiLrnoiance et l'incurie do Hoileau et de

Voltaire ne sont pas in)putal)les à l'humanisme; elles nontfail que

suivii' nécessairement riynorance et lincurie moins pardonnables

du dernier Age scolasli((ue et féodal.

Il y a plus à dire : dès le xiir' siècle, la f'knnson df holnncl était

condamnée à l'oubli, et les premiers coupables sorit le remanicur qui

lit et le public qui préféra Roncevaux. Tout le secret du mépris où

les meilleures œuvres du moyen âge tombèrent injustement, est

lu : le moyen âge lui-même ne les a pas respectées.

1. Alix ouvrages connus el multiples sur les origines de l'imprimerie, ajouter res

récentes publications: l'abbé Requin, l'Imprimerie à Avignon en 1444, Avif^noo, 1S90;

L. Duhamel, /cA- Orii/inés de l'imprimerie à Avignon,ia-i2, Avignon, 1890; L. Degeorge,

l'Imprimerie en Europe aux xV et xvi" siècles, in-18, 1891 ; A. île la Bouralière, /«•«

Débuts de l'imprimerie à Poitiers, in-8 raisin. Paris, 189'3; Delalain, Notice» sur

Galiot du Pré, 2 broch. in-8, 1893; Marais et Dufresne, Catalogue des Incunables de

lu Di/jl. Mazarine, ?r. in-S, 1893, Claudin, Histoire de l'imprimerie, Imprimerie

N'alioiiale, t. I, Il et 111, in-fol.



LIVRE il

LITTÉRATURE DRAMATIQUE

CHAVITRE I

LE THÉÂTRE AVANT LE QUINZIÈME SIÈCLE

1. Origines religieuses du théâtre du moyen âge. Drames liturgiques.

Inlroriuclion de la langue vulgaire; drame plus populaire et moins
çléi'icai. La licprésentalion (VAdam. Les Prophètes du Christ. Le

Jeu de Suint Nicolas de Jean Bodel (xu" siècle). Le Miracle-de

Thé(ff)hile, de Rutebeuf (xm" siècle). Les Miracles de Notre Dame
(xivf siècle). — 2. Origines du théâtre comique. Adam de la Halle :

le Jeu de Ro'>in et de Marion et le Jeu de la Fewi/Zee (xm® siècle);

originalité d'Adam de la Halle.

La grande époque de notre ancien théâtre, au moins par léclaf,

des représentations, par le goût déclaré du peuple, par le nombre
ou le développement des pièces qui nous sont conservées, est le

XV'- siècle ou plutôt le siècle qui s'étend de la moitié du xv° à la

moitié du xvi'^ : le genre dramatique, abstraction faite de la valeur

poétique et littéraire des œuvres, se développe le dernier, à l'ex-

trême limite du moyen âge. Aussi avons-nous dû renvoyer jusqu'à

ce moment l'étude des origines et des premières œuvres, débris de

la production des xii'= et xui" siècles.

1, LE THEATRE llELlCIEUX.

" On l'a dit souvent, le fhéâtre, chez nous comme en Grèce, est

sorti du culte. Au risque de détruire une loi générale, il faut res-

treindre cette proposition, et dire : le théâtre chrétien est sorti du
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culte'. Il ne s'agit que du théâtre qui lire ses sujets de l'hisloire

relifîieiise et des ié|,'eiides dévotes. Ainsi réduilc, la proiMJsiliuii

n'a plus rien d"étonnant.

Tout ce que le peuple |)Ouvait poiUer d'émotions esthétiques lui

venriil par la religion : l'Église était la maison bénie où se dila-

tait son Ame, opprimée par la dureté de la vie. Les pompes, les

cérémonies de l'Eglise étaient sa joie. Il ne se trouvait jamais

''assez longtemps retenu par le service de Dieu. Et la messe était

jnc belle chose; mais surtout c'était déjà un drame : drame dans

sa forme, par les chants alternés avec la récitation, par le dialogue

de rolïiciant et des clercs ou des fidèles : drame aussi dans son

fond, par la commémoration symbolique du sacrifice, de l'acte

essentiel qui fonda le dogme. Le prêtre devenait Dieu, et Dieu par-

lait : Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Mais la source immédiate

du drame, c'était la variation de Voffice du Jour, les prières uu le

lécit qui rappelaient l'acte divin, le saint, nu le martyr, dont l'of-

fice du jour consacrait particulièrement la mémoire ; c'était l'Evan-

gile, les Actes des apôtres, ces délicieux poèmes de la religion

naissante, que l'usage de l'Église découpait pour servir à 1 edilica-

tion du peuple selon l'ordre de l'année chrétienne. Le drame était

partout dans ces récits : il suffisait de distinguer les personnages

cl de distribuer les rôles. Ne voil-on pas encore aujourd'hui l'Évan-

gile de la Passion se lire à trois voix, le prêtre disant la partie de
t

1. l\ paraît utile d'indiquer la provenance des nianuscrils qui ronliennenl li's

pièces principales dont le rapprochement fait apparaître nettement l'évolution de la

poésie dramatique depuis ses premières oripines. Tropes : ms. de l'abbaye Saint-

^^(lrlial de Limoges, Bibl. nat., fonds latin, n" 1H8. — Drames tiliirfiiques : ms. do

Sainl-Martial de Limoges, BihI. nat., fonds lalin, n" HS9 : il contient le drartc des

Vimjes folles et les PropliHes du Christ. Ms. de l'abbaye de Sainl-Bcnoît h Kleury-

.«ur-Loire, Bibl. d'Orléans, n" 178 : il contient dix drames liturgiques, quatre

Miracles de saint iXicolas, l'Adoration des Mages, le Massacre des Innocents, les

Saintes Femmes au totyibeau, l'Apparition à Emmaùs. la Conversion de saint Paul et

la Rrsurreclion de Lazare. Mss de Rooen, n"* iS y et 50 y : ancienne rédaction du

drame de la Crèche. Mss d'Origny Sainte-Benoîte, Bibl. de Saint-Quentin, n" 76 : /<?

Drame des Trois Maries.

Éditions : Hilarii versus et ludi, pub. p. Champollinn-Figcac, Paris, 1S38. Cous-

semuker. Drames liturgiques. Hennés, 18G0 (les Vierges folles; les Trois Maries).

Fr. Michel et Monmerqué, Théâtre français au mni/on âge, Paris, 1839 ( Vierges folles ;

Prophètes du Christ (latin); la Résurrection fl.i xii" siècle; le Jeu de saint Aicolas,

de Jean Bodel, etc.) Adam, mystère du xii* siècle, éd. L. Palustre, Pari» 1877;

éd. K. Grass (Rom. Biblioth., vr),.1891. Z.e Miraclr de Théophile, dau^ H»\.cbe»f,

Œuvra cumplrles, éd. Jubinal. Bibl.. ehév. t. 11. /.es Mirarle-'i de Notre Dame

(ms. Cangé), publ. par G. Paris et U. Robert, S vol. in-8, Soc. des Ane. textes,

Paris, 1879 et suiv. ; les neuf dernières pièces du recueil de Fr. Michel et Monmer-

qué sont extraites du second tome de ce même ms. Cangé.

A consulter : Petit de Jullevillp, Mij.'itéres, 2 vol. in-8. Paris, 1880, avec une

bibliographie déiaillée ; L. Gautier, Histoire de la poésie liturgique: les tropes,

Paris, 1886; W. Creizenach, Geschicbic de neueren Dramas, t. I, Halle, 1893, in-8;

.L Bédier, Fragment d'un ancien mgslèrc (Romania, t. XXIV -; d. Cohen. Histoire

de la mise en scène dans le théâtre religieux df moyen ùgc, 1906.
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Jésus-Christ, un sous-diacre parlant pour les autres personnages,

un diacre débitant les morceaux de pure narration? Dans un temps

où le peuple ne lisait pas, où le latin lui était devenu ininlellij^iMe,

il était naturel que les clercs songeassent à dégager le sens du ser-

vice divin par une figuration plus expressive, à instruire les esprits

dc3 fidèles, en saisissant leurs imaginations : ils réalisèrent par des

interpolations de plus en plus considérables et dramatiques les

actes dont l'office du jour était la commémoration.

Ce lurent d'abord des tropes très courts. A Noël, on chante avant

ïlnlfuU : Quem qiiacritis inpraescpe, jmstores, dicite? (Bergers, qui

cherchez-vous dans l'étable?) — Respondent : Salvatorem, Christian,

Dominuin (Ils répondent : le Sauveur, le Christ, le Scigiuug. Ce
turent ensuùe des drames litur>ji(/ues : nue action plus développé'e,

des personnages plus nombreux, une mise en scène plus riche.

Voici comment les choses se passèrent à Rouen : une crèche der-

rière l'autel, avec l'image de la Vierge; un enfant, d'un lieu élevé,

iigurait un ange et annonçait la nativité; les pasteurs, vêtus de la

tunique et de l'amict, traversaient le choeur, et l'ange leur disait

un verset de saint Luc. D'autres enfants, aux voûtes de l'église,

figurant des anges, entamaient le Gloria. Les bergers s'avançaient

en chantant la prose Pax in terris. Ils adoraient en chantant ;

Alléluia. Puis l'office commençait.

A Noël aussi se jouait le drame des Prophètes du Christ. Il est

sorti d'un sermon apocryphe de saint Augustin sur cette idée

fondamentale que l'Ancien Testament est tout entier une figure et

une préparation du Nouveau : l'auteur du sermon traduisit cette

idée en évoquant treize témoins prophétiques, qu'il faisait déposer

en faveur de la mission de Jésus-Christ. Ce sermon très fameux
fut récité d'abord, puis joué après matines ou tierce. Le nombre et

les noms des personnages ont varié. Dans le manuscrit de Saint-

Martial de Limoges, le prêtre récitait le sermon : à son appel se

levaient et répondaient Israël, Moïse, Daniel, Habacuc, David,

Siméon, Elisabeth, Jean-Baptiste, Virgile, Nabuchodonosor, la

Sibylle. Virgile et la Sibylle sont là pour la 4*= églogue : ils usaient

de l'hexamètre, tandis que les autres témoins parlaient en vers

syllabiques et rimes. A Rouen, on a 27 personnages au lieu de 12,

dont Balaam avec son ànesse : et la mise en scène se complique.

Les soldats de Nabuchodonosor jettent dans la fournaise les trois

jeunes Hébreux, qui sortent sains et saufs : et c'est après ce miracle

en action que Nabuchodonosor témoigne pour le Christ. On verra

ensuite ce drame trop chargé se scinder en petits drames distincts :

chaque prophète deviendra centre et héros d'une pièce particu-

lière; on a conservé deux drames latins de Daniel.

Les principales fctes de l'année, les Saints Innocents, l'Epiphanie,
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Pâques, les IVU's de .saint Élieime, de saiiil Paul, de ?aiiil .Nicolas, etc.,

domuirtil lieu à dos coinposilioiis de même genre.

Mais, à nit'.-»uie que ces drames se développent, ils se détachent

aussi de roriice. Ils devieiiiieiil plus profanes. I/invention person-

nelle s'y donne carrière. On ne se contente plus des cluiots de

l'Hyliso ni du texte des livres saints. Les vers de toute mesure l'ont

leur apparition. On joue encore le drame dans ré;.'lise, mais on le

déplace, sclou les convenances locales : il tient moins étroitemeul

au service divin, qu il jL'èneiait par ses longueurs.

Enfin la langue vulgaire l'ail son apparition : el dès ce moinenl

nous n'avons plus à nous occuper des drames latins liturgiques,

qui subsisteront à travers le moyen âge, et dont les traces seront

signalées ju.squ'ii nos jours. Le plus ancien texte connu qui mêle

au latin la langue du peuple est le drame de lE/miu: ou des

Vierges folles (xw^ siècle, i' tiers) : mais il est de la régiou poite-

vine, et cette langue du peuple est un dialecte de la langue d'oc

La langue d'o'il apparaît dans deu.v des trois pièces latines qu'a

écrites un disciple d'Abailart nommé Ililaire : dans une Hésuirec-

lion lie Lazare el dans un Jeu sur l'annije de saint Mieolas. Il y a

aussi un drame pascal des Trois Maries, où la part du français est

plus large : mais il est peut-être plus récent.

Une fois inlroduile, la langue vulgaire ne larda pas à être

souveraine, et du même coup le drame cessa d'être une œuvre

cléricale. Les clercs ont encore grande part dans la compusition,

dans la représentation de ces pièces, mais enfin elles n'apparlien-

nent plus au culte, elles ne sont plus qu'un divertissement édifiant.

Elles sortent de l'Église, où de toute façon elles ne sont plus à

leur place : elles s'étalent sur le parvis, devant la foule assemblée.

Ce sont déjà les mystères du xv*" siècle : il n'y manque que le

nom. L'n fragment de la Résurrection (xii'^ siècle), dans un curieux

prologue, nomnn; Ueize « lieux et maisons », le ciel à un bout,

l'enfer à l'autre, à travers lesquels se promènera l'action. Les

rubriques latines d'un drame normand intitulé la Rcpri'sentation

d'Adam (xn' sièclei trahissent une significative préoccupation de"

la mise en scène et du jeu des acteurs.

- Qu'on établisse le paradis dans un lieu plus élevé, qu'on dis-

pose à l'entour des draperies et des lonlures de soie, à telle hau-

teur que les personnes qui seront dans le paradis i)nis5ent être

vues par le haut à partir des épaules. On y verra des fieurs odo-

riférantes et du feuillage : on y trouvera divers arbres, auxquels

pendront des fruits, afin que le lieu j'araisse fort agréable. Alors,

que le Sauveur arrive, vêtu d'une daliualiquo; devant lui se pla- >-

ceront \dain el Eve; Adam vêtu d'une tunique rouge, Eve d un

vêtement de femme blanc, et d'un voile de soie blanc; tous deux
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seront debout devant la Figure (Dieu); Adam plus rapproché, le

visage au repos; Eve un peu plus bas. Qu'Adam soit bien instruit

quand il devra répondre, pour qu'il no soit pas trop prompt ou

trop lent à le faire. Que non seulement lui, mais que tous les per-

-;nuiiages soient instruits à parler posément, et à faire les gestes

convenables pour les choses qu'ils disent; qu'ils n'ajoutent ni ne

retranchent aucune syllabe dans la mesure dos vers, mais que

tous prononcent d'une façon ferme, et qu'on dise dans l'ordre tout

ce qui est à dire. »

Cela est d un auteur ou d'un metteur en scène qui a le sens et

l'amour-propre de'sonait. Mais certaines attaches encore visibles

révèlent les origines liturgiques du drame. Dans le drame d'Adam,
l'église sert de coulisse, au moins à Dieu, qui y rentre quand il a

parlé. Le latin s'y maintient, extérieur au dialogue dramatique,

l'encadrant, le sanctifiant pour ainsi dire : des leçons, des versets,

où le texte de l'Écriture est exactement donné, rendent en

quelque sorte au poème sa destination première. Dans le frag-

ment de la Résurrection qu'on citait tout à l'heure, la forme dra-

matique est encore engagée dans une narration continue qui relie

les scènes dialoguées, et qu'un lecteur ou meneur du jeu avait peut-

être charge de réciter. Ces deux particularités font le caractère

archa'ique des deux compositions dont je parle.

Seule la Représentation d'Adam a une valeur littéraire. Le sujet

en est le vieux drame dj Noël, le drame des Prophètes du Christ :

mais il s'est amplifié, il a tendance à absorber tous les épisodes

saillants de l'Ancien Testament, et par suite à se scinder en drames
épisodiques. Dans la composition qui nous occupe, le défdé des

prophètes est précédé d'un « Adam chassé du Paradis » et d'une
'( Mort":Û*A15el «'-'ce sont en réalité trois pièces juxtaposées^ et

l'idée de la Hédemption fait seule l'unité du toiit. Lés "Jeux pre-

mières parties surtout font honneur au clerc inconnu qui a rimé
les récits de la Genèse en son langage normand. 11 y a de la

vigueur dans ce style simple, courant, direct, qui ne s'étale pas en

plats bavardages : on aime mieux cette sécheresse archaïque et

nerveuse que l'insipide et intarissable prolixité des Grébans. Même
de toute façon, pour la conduite de raclion, pour le sens dra-

matique ou poétique, ce vieux drame est supérieur à la Passion du
xvo siècle, comme au mystère du Vieux Testament, partout où on
les peut comparer. Au moins le poète du xii* siècle sait-il choisir,

et retrancher, et abréger : au moins voi*t-il quelque chose par delà

îes faits, il a aperçu la grandeur pathétique du premier péché et

du premier crime, et il a tâché de rendre quelque chose des sen-

timents intimes des acteurs. Sa tentation est une tentation, con-

duite vraiment aveô délicatesse, et l'on a eu raison de louer la
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caresse du couplol doiil le iléinon enveloppe !a pauvre et naïve

Kvc : « Tu es iaibletle et tendre chose — El es plus rraichc que
n'est rose », etc. El la suite de la scène ollre encore une assez

fine notation des inouvemcnls de l"dme. Cela est moins rude, pliH

viv'ànt que les « Tentations » du xv*^ siècle.

I.c caractère profane du genre dramatique s'accentue encoïc

dans le Jeu de sa'ml Nicolas, que Jean liodel lit jouer à Arras un

jour de la ffitc Vtû saml, dans le demie? tiers du xii" siècle

(avant 1170?). La grande commune picarde, riche, populeuse,

remuante, toujours avide d'action et d'émotion, que nous avons

vue déjà dérohor aux cours féodales les formes aristocratiques de

leur lyrisme, s'empara aussi de bonne heure du drame élevé à

l'onihie de l'église : elle l'amena sur ses places publicpies, et y versa

tous les sentiments naïfs ou vulgaires qui bouillonnaient tians les

âmes de ses bourgeois. La piété en était un, à celte date, mais non

le seul; et c'était une l'orme particulière de piété. L'élan non encore

lassé des croisades, la touchante confiance en la sollicitude divine,

la vulgarité passablement matérialiste, qui, pour n'être pas dupe,

réclanie de Dieu, de son saint, un service temporel et des miracles

Incralifs, voilà les hauts et les bas de la foi du moyen âge : mais

dans la vie facile et bruyante de la province artésienne, que de

place prennent les tavernes, les « beuveries », les drôles inso-

lents et amusants que la police bourgeoise pourchasse, mais qui

font les délices de la gaieté bourgeoise! Jean Bodel a mis tout cela

dans un drame bizarre, bien supérieur à son insipide et roma-
nesque Chanson des Saxons : la nécessité d'aller au cœur de son

public, la nouveauté d'un genre encore dénué de traditions ont

maintenu le poète dans la simple sincérité, et comme dans le

plein courant de la vie.

Sur la vieille légende contée par llilaire, qui fait de saint Nicolas

le garde du trésor d'un barbare, IJodel a jeté librement les senti-

ments, les habitudes de son temps et de sa ville. Il a logé le miracle

enterre infidèle, chez les mécréants qui adorent Mahomet et Ter-

vagant, dans le grand cadre de la croisade. Après que le roi païen

a convoqué ses émirs et fait annoncer la guerre jusqu'aux bornes

fantastiques de son mystérieux empire, le poète nous montre les

chrétiens offrant leur vie à Dieu, qui par un de ses anges la reçoit

et leur promet sa récompense : après la bataille, où tous périssent,

l'ange bénit leur sacrifice et confirme leur gloire. Ce sont quatre

ou cinq brefs couplets, deux ou trois figures à peine ébauchées
— les chrétiens en chœur — un chrétien — un jeune chrétien nou-

veau chevalier — un ange idéalement impersonnel; et celte gau-

cherie de piimilif, toute sèche et raide, nous donne l'impression

(lu grand art par la hardiesse de lu siaiplilicalion. Nous collabo-



LE THÉÂTRE AVANT LE QUINZIÈME SIÈCLE- 10".

rons avec l'auteur de tout le raffinement de nos imaginations, nous
jouissons subtilement de cette simplicité non voulue : mais enfin

pourquoi tant d'autres pages aussi sèches, d'un art aussi insuf-

fisant, ne se laissent-elles point compléter de même?
Saint Nicolas nous est présenté sur le champ de bataille : une

petite statue mitréc qu'un c prudhomme » adore, en demandant la

vie. 11 survit seul à l'armée chrétienne, et en remercie le saint. Le
roi païen, surpris, veut vérifier le pouvoir de limage. Il lui confie

son trésor, et fait publier partout que nulle clef ni serrure désormais
n'empêchent d'y parvenir : naturellement trois voleurs en profitent

pour le dérober. Colère du roi, douleur du prudhomme qui va

avoir la tête tranchée : mais le saint, apparaissant, sans se ménager,
aux trois filous, au roi, à son sénéchal, oblige les uns à restituer,

les autres à retrouver le trésor. Conversion générale du roi, des
émirs, et confusion de Tervagant, qui e.vhale sans doute sa colère

dans un jargon approchant du « langage turc » de Molière. Mais ce

que notre analyse ne donne pas, c'est la verve, la couleur de cette

seconde partie. Le tavernier, son valet qui crie le vin à la porte,

trois voleurs aux noms pittoresques, Pincedés, Cliquet et Rasoir,

voilà les personnages du premier plan, que le poète fait dialoguer

avec une certaine aisance : ces propos de buveurs, ces parties de
dés, cette épaisse joie populaire s'étalent largement. Plus de rai-

deur ni de sécheresse : c'est une scène vivante de cabaret picard,

une grasse peinture, réjouissante et « canaille ». Avec cela, le

drame dévot devient une farce : la place que la religion garde dans
l'ouvrage, c'est justement celle que lui fait l'âme bourgeoise dans
la vie laïque.

Au reste, on peut dire que dès lors la période d'invention est

finie pour le théâtre du moyen âge : il est en possession de tous

les éléments, caractères, procédés, qui lui serviront jusqu'à la fin

du xvi<' siècle. Miracles et farces, sujets et accessoires, je ne vois

pas ce que les mystères auront de plus que le Jeu de saint JSicolas.

Le bourreau truculent, le messager ivrogne, les filous facétieux

appartiennent déjà à Bodel. Mais tout est plus court, plus vivant

chez lui, rien n'est encore réduit en convention et en ficelle.

On passerait donc comme de plaiu-pied du xii^ siècle au xv",

d'Adam et de Saint Nicolas aux mystères. Peut-être est-ce un elTet

du hasard qui a si arbitrairement détruit ou conservé les œuvres
anciennes, si la production dramatique du xiii<^ et du xiv'' semble
dévier le développement de la poésie dramatique. Le xin'- siècle

nous offre le Miracle de Théophile, de Rutebeuf, le xiv^ quarante-
deux, miracles opérés de même par la Sainte Vierge. On sait

l'adoration, la tendresse dont le moyen âge a honoré Notre'

Dame ; une foule de coofréries pieuses s'établissaient sous son
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invocation. Los sociiHés liltt'raires qui devinrent si nombreuses <i

[tailir iKi xii" siècle, les puys, la clioisirenl a l'ordinaire pour
|)alronne; un f^enre même de poème lyrique, le sei-vnitoiii, lui fut

consacré dans les conconrs. Il iv tant ilonc pas s'étonner si puys
etconlréries pour hunorcr la Vierge lirent composer et représenter

des |)iôces sur les miracles obtenus par son intercession, (^es pièces

ne sont pas d'un ait novivean : moins graves <jnc les anciens

(haines lituriiiques, plus sérieuses que le jeu de nainl iVtco/a.v et

que les mysteies, très l'aniilières et rarement comiques, elles ont

nn caractère à la l'ois populaire et dèvdt qur leur dt'slinaliun

l'xplitjue.

Le Miradc de Théophile, avec sa tenue édiliante et un peu

compassée, avec sa forme travaillée, et parfois trop littéraire, avec

l'artilice de ses développements et de ses rythmes qui marquent

la niaiyrcur de la pensée, n'est pas une œuvre supérieure. Il y a là

un talent d'écrivain trop conq)laisamnient étalé pour que les

attitudes rigides et le dessin sec de ces personnages de vitraux se

lassent goûter. Cependant nous connaissons la simplicité de la foi

du poète, et sa fervente confiance en Notie Dame : il en a tiré

quelques assez belles inspirations, et un monologue demi-lyrique

du clerc repentant, dont le mouvement est en vérité pathétique.

\i\\ somme, celte pièce, qui n'a rien de rare, jieut être prise comme
un type distingué des compositions dramatiques dont l'objet est

de glorifier Notre Dame.
Les quarante miracles joués on ne sait dans quel pioi, dans

l'Ile-de-France sans doute ou en Champagne, dont un manuscrit

nous a piésenlé le recueil, sont de moimire valeur littéraire, et

n'ajoutent pas grand'chose à l'idée qu'on se fait de l'évoldlion du
genre dramatique. Des scènes décousues (|ui délilent devant nous

comme une collection d'images sous les ycu.v d'un enfant, nulle

préoccupation des caractères, des sentiments et de la vie inlé-

lieure, une stricte déclaration des pensées précisément nécessaires

pour rendre les actes intelligibles dans leur suite, mais non pas

<lans leur production, un courant facile et plat de style où sont

semés des ilols de rondels, motels et chansons, certains raffine-

ments d'art, et point de poésie : voilà ces Miracles de Notre Dame.
11 vaut la peine de les étudier, quand on veut se représenter les

caractères de la dévotion du moyen âge : ces dranien, comme les

narrations de (Jautier de Coincy et autres de même nature, nous
font aperc<:voir dans leurs incroyables excès labsuidité, la gros-

sièreté, l'iminoralilé même des formes où se dégradait la noblesse

essentielle du culte de la Vierge. On ne saurait imaginer quels

])i''chés ni quels pécheurs la Vierge arrache à l'enfer, au supplice,

lu déshonneur, sur un mot de repentir, niéme sur nn simple aoto
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d hommage et de foi. Et d'autre part, si l'on voulait savoir à
quelle exaspération de folie mystique la conliance en l'intercession

de la Vierge pouvait s'égarer, on n'aurait qu'à lire le Miracle de la

femme que Notre Dame garda d'être arse : c'est l'un des plus inté-

ressants de la série. On y verra Dieu, avec ses saints, célébrer la

messe pour une pauvre femme qui a fait étrangler son gendre.

Comme elle est dévote, et s'afflige de n'oser aller à l'Église, le jour de

ja Purification, Dieu s'empresse de venir en personne lui « donner
réfection » d'une messe. Malheureusement le sentiment profond
qui ferait la grandeur poétique d'une telle scène ne sort pas :

Dieu a toutes les allures d'un bon curé de campagne, la parois-

sienne clabaude à propos de l'olfrande et du cierge; et dans la

plus saisissante fantaisie que la foi chrétienne put créer, on croit

assister simplement à une messe de village.

Au reste, ces drames pieux trahissent le désordre moral du
temps où ils ont été composés : les papes, les cardinaux, les évêques
sont maltraités, chargés de crimes et de péchés : les rois, les juges,

sont faibles ou mauvais. Le pouvoir, spirituel ou temporel, n'inspire

plus que défiance ou mépris. Là, comme dans les ouvrages du
siècle, on sent que la féodalité catholique touche à sa fin.

Il est permis de croire que tandis que certains puys et certaines

corporations multipliaientlesMtmc/es de Notre Dame, leur patronne ',

d'autres confréries, des communes aussi mettaient sur la scène

des sujets sacrés d'un autre caractère. C'est ce qu'indiquent les

deux plus anciennes représentations de pièces saintes dont on con-
naisse la date : en 1290 et en 130'i fut joué à Limoges un Jeu sur

les miracles de saint Martial. De môme voit-on jouer pendant
le xiv" siècle la Nativité à Toulon et à Bayeux, VAssomption à Bayeux,
la Résurrection à Cambrai et à Paris, un Jeu de sainte Catherine à
Lille; on atteint ainsi les Confrères de la Passion et les Mystères,

et l'intervalle se trouve comblé entre les productioDS du xii'^ et celles

du xv-' siècle.

1. Il faut bien faire allenlioa que de ces 42 miracles, 40 sont conservés par lo

même manuscrit, le fameux ms. Cangé. Autrement on tirerait peut-être une fausse
conséquence du grand nombre des Miracles que nous avons du .xiv" siècle, et de
l'absence totale de pièces sacrées d'un autre genre. — Je dis 42 miracles, et non 45,

comme M. Petit de Julleville : les deux mystères provençaux qu'il cite ne rentrent

pas dans le cadre de cet ouvrage. Quant au « mystère de Griselidis », que le ms.
nomme simplement « histoire « (Petit de Julleville, t. II, p. 342), celte pièce n'a

rien avoir avec les miracles de la Vierge, comme le dit bien M. Petit de Julleville.

Mais elle n'a pas davantage de rapport avec le théâtre sacré : il n'y a pas de raison
pour ne pas voir dans cette pièce la première forme connue de la moralité. Quand on
remarque comment des sujets de chansons de geste ou de romans ont été tournés en
miracles de la Vierge, on se persuade que l'absence de tout élément religieux dans
r « histoire de Griselidis » la sépare absolumeut du théâtre que noua étudions ici.
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2. LE TIIÉATHK COMini E.

Les (in;j!ines du théâtre comi(jiio ' (et par théâtre comique il

faut entendre tout ce ((ui n'est pas miracle ou mystère, de sujet

chrétien, d'inspiration grave ou pieuse) sont vraisenibhiblenient

com[ile.\es : certaines farces, où les lazzi et la mimique bouiïonne

ou indécente dominent, où le dialogue va au hasard, sans action

suivie, sans autre dessein (|ue d'entasser quolibets et facéties pour
faire rire, se rattachent sans nul doute aux parades des jongleurs

de bas étage. Dans la ruine de la culture f,'réro-romaine, la partie

la moins littéraire, la plus populaire du théâtre ancien, dut sur-

nager : et toutes sortes d'histrions, farceurs et bateleurs maintin-

rent sans doute la tradition de certains spcctaclee grossiers, mimes,
scènes bouffonnes, jeux de clowns et de saltimbanques, où son'

enclos certains germes d'art dramatique.
En rapport aussi avec lui étaient les déclamations des jongleurs

un peu plus relevés; nous n'avons qu'à interroger les ma^nirs con-

temporaines pour saisir le lien qui unit à la comédie des chan-

sons, des contes; en général tonte pièce destinée à la récitation

publique tend vers la forme dramatique, par le surcroit sensible

d'ellet qu'on obtient en caractérisant les personnages et en les

costumant. Un personnage que nous avons vu dans les pièces

sacrées, le meneur de jeu, expliquant, narrant, reliant, l'acilile la

transition du conte au drame. Un monologue, un dialogue même
n'est pas un « drame >> : mais un conteur ou un chanteur qui revêt

le caractère cl Ihabit du personnage dont il conte ou chante

quoi que ce soit, devient un « acteur », et emprunte au théâtre

un des éléments essentiels de sa délinition, celui même par lequel

il sort du domaine de la littérature, le « spectacle » (''•]"«, disait

Aristole). Des boniments de forains et de charlatans tiennent

aussi quelque chose de l'art théâtral : à plus forte raison, les imi-

tations artistiques de tels honiments, comme ce fameux dit de

Vllcrbcrie, où Rutcbeuf a rendu tantôt en vers et tantôt en prose

le bagou facétieux et l'impudence drolatique des vendeurs dedi"-

1. Éditions ; Adam de In llnlle, Œuvres complètes, éd. Coiissom.ikcr, Paris, IS7-2.

Le ji'H du Hobiii et de Marion, éd. E. Lanfçlols, Paris, 1896, in-lG. Fr Micliel e

Moiinierqiié. Théâtre français au moyen âge. E. Deschamps, Œuvres complètes^

éd. Queux de Saint-lldaire, l. Vil, p. 155-192 (Soc. des Ane. lexte-.). Le Mystère de
Crisriidi.i, I aris, 1832, iii-'i polliique.

A consulter ; Petit de Jiillevilli;, les Comédiens au moyen âge, Paris, in-12, 1883; la

Coméiliv et les viirurs en /''rniicn au moyen àgc, Paris, in-1?, 1886; /li'pertoire comique
en France au moyen àgc, Paris, in-8, 1886. Bédier, les Commencements du théâtre

comit/>ic en France (Adam de la Halle), Revue des Deux Mondes, 15 juin 1890; 11. Guy,
hssai sur la vie et les œurres litléraircs du 'frourcre Adun de h: Hnk\ 1898; M. Wil-

molle, les Origines du théâtre comique nn France, Aun. iulern. ' HisU, 1900.
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pues. Cela ne fait pas partie de la comédie : cela aide à eu com-
prendre les origines. Simples chansons et fabliaux, chansons de

caractère et monologues, tout cela, comme les parades des bate-

leurs, contenait de quelque façon en puissance la comédie : tout

cela dut en influencer le développement.

Ajoutons maintenant la tradition littéraire de l'antiquité, piiis-

qu'eniin les oeuvres comiques du moyen âge sont d'un temps où

l'exercice de la littérature était en grande partie aux mains des

clercs des universités. II y eut, et de bonne heure, dans les écoles

des représentations de pièces latines dont les comédies de collège

des xvn'' et xviii" siècles ont continué la tradition.

Enfin les jeux liturgiques et sacrés durent fournir la forme selon

laquelle s'organisèrent les éléments partout épars du théâtre pro-

fane et comique, au moins la mise en scène et la distribution

matérielle du sujet '. On en ti'ouverait presque la preuve dans les

premières œuvres comiques du moyen âge qui nous soient par-

venues. C'est un trouvère d'Arras qui fit jouer au xni"^ siècle ces

deux pièces remarquables, et l'une à Arras même, au puy : or

Arras est la ville qui, la première à notre connaissance, s'empara

du drame religieux, et lui donna, avec Bodel surtout, le caractère

d'un divertissement dévot, mais laïque. L'imagination éveillée des

poètes picards, ou peut-être la fantaisie originale du seul Adam
de la Halle-, saisit la variété et la puissance des efTets qui étaient

contenus dans la forme de ces << jeux » sacrés. Appliquée au vieux

thème des pastouxeJles, elle donna le Jeu de Robin et de Marion,

la première de nos pastorales dramatiques, ou, comme on a dit,

de nos opéras-comiques : en efîet, de son origine lyrique, le sujet

a gardé la musique. Appliquée à un autre thème, le thème sati-

rique et badin qui s'était à Arras même cristallisé dans le Congé,

remplie au moyen d'un mélange singulièrement hardi de toute

sorte d'éléments narratifs, lyriques, littéraires et populaires, elle

a donné le Jeu de la Fcuillée.

Le Jeu de Robin et de Marion, qui fut représenté en 1283, à

1. iNou seulemeul un modèle, mais souvent un nudre : la gaieté enfantine du
peuple distingua de bonne heure et développa dans les drames lilurg^iques, sans

penser'à mal, des moments et des parties comiques. (Cf. Wilmotte.)

2. Biographie : Adam de la Huile, dit le Bossu, né à Arras vers 12iO, étudia pour

être clerc, se maria, le regretta, alla probablement à Paris reprendre ses études, et

composa à cette occasion (1262) le Jeu de la FeuiUée et sans doute le Congé qu'il

adresse à sa ville natale. 11 revint bientôt à Arras, prit part aux agitations de la vie

communale, et se retira (vers 1269) à Douai avec son père. Il suivit en Italie le comte
Robert 11 d'Artois, et resta au service du roi Charles d'Anjou. Il fit jouer à Naples,

dans l'automne sans doute de 1283, le Jeu de Robin et de Marion. Il était mort en

1288. Le Jeu de Robin et de Marion fut rapporté et joué à Arras, et c'est pour cette

représenlatiorj que fut composé le Jeu du Pèlerin, prologue dialogué.
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Nafilofl, environ dix-huit mois .'ipn-s les Vèpros Sicilicnnos, dovaiil

la cour franrriiso de Charles d'Anjon, est nn po^me cracieux, par-

tais spiiiluel ou rharmanf, parfois d'um' grossièreté voulue. I,o

I hevnlier oiïre h Marion son amour : elle reltise, Hohin est battu,

mais M.iiion est fidèle. Voilà le sujet, il est banal. Mais ce sujet

s'encadre dans une peinture de njipurs villaf^eoisos : dt-jà les pas-

hiiirelles artésiennes dans leur forme lyrique y inclinaient. On voit

Maiiou, l?obin, leurs amis et amies manper dn fromape, des

pommes ou du lard, jouer ativ petits jeux, pas toujours innocents,

chanter de joyeuses et vertes chansons, fjoguenarder, cabrioler,

danser, jusqu'à ce qu'une sorte de farandole les enlève de la seine,

dette partie descriptive se prolonge comme si le goiU de l'auteur

cl du public en faisait le principal agrément de la pièce. Et il se

tait un curieux mélange de paysannerie convenue «t de naturelle

rusticité. .Marion et Robin sont des figures d'opéra-comique, dang

l'action traditionnelle qui les oppose an chevalier : dans la des-

cription, qui échajipe à l'action tyrannique du lyrisme, ce même
couple, et stiilout les paysans qui viennent se grouper autour de

lui, sont dessinés avec une verve énergique et une sensible recherche

de réalité. Mièvre ou grossier, le poète s'égaie, et souligne du
même sourire discret les jolies mignardises des poupées du
« pays bleu » et les vulgaires ébats des rustres du terroir artésien,

M. Rédier croit trouver un dessin moins sec, plus de substance

et de relief dans les personnages du Jeu de Robin et tle Marion

que dans ceux du ,hni de. la FciiUlée : est-ce parce que cette pièce-ci

est antérieure de vingt ans à l'autre? ne serait-ce pas que dans

l'une la longue tradition de la iiastoiirelle fournissait au poète de

(|uni étoffer ses personnages, et dans l'antre il avait tout à créer,

loid h marquer de traits tirés de son invention propre? Toujours

fst-il que ce Jeu de la Feuilh'c est autrement curieux, intéressant,

que la gentille pastorale dont je viens de parler : c'est une œuvre
unique, complexe, satirique et bouffonne, réalist-eet féerique, une
M'uvre qui, malgré les sécheresses et les gaucheries de l'exécution,

oblige d'évoquer les noms d'Aristophane et de Shakespeare : cela

>ul'lit i'i la classer.

Imaginez-vous une sorte de revue où dt'dlout sous leur nom,
ivoc leur caractère, en propre personne ou par directe désignation,

lixou vingt bourgeois connus de la ville, où le poète, h côté de

nu père et de ses voisins, s'introduit, contant son mariage, com-
!iient il s'est défroqué pour épouseï' la belle qui la si délicieusement

lavi et si vite lassé, comment il vout se dèmarier, et s'en aller à

Paris étudier : écoutez ces propos salés et mordants de compères
en belle humeur, ijui en disent de dures sur les femmes, et voyez

dans un brouhaha de " kermesse », selon le mot si juste de
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M. Bédier, vovez se succéder, s'agiter, tourbillonner, autour de ces

bourgeois, un « fisicien », qui diagnostique les maux de ràino et

ceux du corps, un moine quêleur et porteur de reliques, un fou qu'on

mène tour à lour au « fisicien » et au moine, le cortège diabolii|ue

d'Hellequin, et les trois fées Morgue, Arsileet Maglore; voyez s'en-

Iretnéler le banquet fantastique des fées, où l'on punit par une

menace traditionnelle un oubli légendaire, et la très réelle « beu-

verie » où l'on amène le moine à mettre en gage chez le tavernier

les reliques de son saint. Vous aurez une idée légère de l'inénar-

rable pièce où Adam le Bossu a jeté tout à la fois ses rancunes et

ses observations, toute son individualité, et la vie de cette ardente

commune picarde, et jusqu'aux superstitions légendaires qui, à

côté de la religion, maintenaient une idée du surnaturel dans ces

natures matérielles: outre le dessin de l'œuvre, outre la verve des

scènes populaires, il y a des coins de vraie poésie, tendre ou fan-

taisiste, où Ion n'accède parfois qu'cà travers d'étranges et plus que

grossières trivialités.

Les deux pièces d'Adam de la Halle sont, avec une insignifiante

parade ' , tout ce qu'on a conservé du répertoire comique du
xiii'- siècle : plus pauvre encore est le xiv^. M. Petit de JuUeville

signale sept représentations de moralités, farces, dialogues, données
en diverses villes. On voit s'organiser en ce siècle et prospérer des

sociétés et confréries, sur lesquelles en grande partie reposera le

théâtre du siècle suivant, basoche, enfants sans souci, etc. On a

quelque raison de croire que les écoliers jouaient dans leurs collèges

des pièces comiques : du moins leur voit-on défendre les « jeux

déshonnêtes » aux fêtes de saint Nicolas et de sainte Catherine.

Enfin, auprès de certains princes apparaissent des acteurs de

profession : en 1392 et 1393, Louis d'Orléans donne des gages à

quatre « joueurs de personnage ». Mais les œuvres font défaut.

On trouve seulement dans Eustache Deschamps quelques pièces,

qui nous montrent avec quelle lenteur la comédie se détache des

autres genres où son origine l'engage. Voici un » Dit des quatre offices

de l'Hôtel du roi, à jouer par personnages », et ce dit, où Saucerie,

Panneterie, Echansonnerie et Cuisine dialoguent comme les maîtres

de M. Jourdain, est une burlesque, triviale et insipide moralité :

c'est un divertissement de cour. Egalement destinées à la récitation

dramatique sont certaines pièces de forme narrative et lyrique du

môme écrivain : ici le fabliau se réduit presque en farce dialoguée,

là une altercation bouft'onne s'enferme dans le cadre d'une bal-

lade, « à jouer de personnages ^ ».

1. Du garçon et de l'aveugle, farce jouée à Tournai vers 1-270.

2. La première pièce est celle que M. de Queux de Saint-Hilaire intitule la Farce

de Truberl et d'Atitroignart. Des vers de réci>. sont mêlés au dialogue. 11 semble que
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(lopriidant celte pauvreté serait atténuée si l'on se décidait à ne
jtius compter parmi les mystères ï « histoire de (iriselidis «.C'est

nu polit drame, [luremeiit moral, et lout à fait analopue aux mora-
lités padii'liques et non allégori(|ties qui se joueront plus lard. Il

a pu èlro construit sur le modèle des mirachi : il ap[iartient à un
;;iMiio alisoliiinent diiïéront. Au reste, il contient des parties tou-

illantes, et la douce soumission de (iriselidis se.xprime par des

I rails quelquefois bien délicats : ainsi, (juaiid la [>auvre femme
demande à son mari de traiter mieux sa nouvelle épouse qu'il ne

l'a traitée elle-même : Elle est, dit-elle, <> plus rlélicieusement

nourrie », plus jeune, plus tendre (jue moi, et ne pourrait souf-

frir •< comme j'ai soulTerl ». N'est-ce pas tout à fait exquis? Pour
celle rareté dans l'époque qui nous occupe, pour un peu de fine

sensibilité, V « histoire de (iriselidis » est à lire.

Il ne faut pas finir cette étude des origines du théâtre cotniquc,

sans rappeler que certaines œuvres qui n'ont aucun rapport

avec le théâtre, contiennent cependant des germes précieux. Je

veux parler de l'imagination psychologique, du don de distinguer

les formes générales des caractères et des vies humaines, et de

composer les actes et paroles d'un personnage en parfait accord

avec ses sentiments. Ces qualités que nous avons trouvées déjà

dans les fabliaux de Gautier le Long, et dans certains dévelop-

pements dialogues de Jean de Meung, apparaissent aussi dans le

satirique Miroir ih: Mariarjc dlOuslache Deschamps, où il ne serait

pas difficile de signaler les esquisses d'une expression synthétique

de certains étals moraux, où, par exemple, le thème moral de

Geor(jes Dundiii est indiqué, sans mélange d'action ou d'intrigue

dramatique. Il eu faudrait dire autant, pour le xv<^ siècle, du livre

des Quinze joj/es de mariage, et en général des œuvres de nos con-

teurs satiriques où ils ont bien voulu regarder, au lieu de l'anec-

dote et des individus, les ligures en quelque sorte schématiques des

divers états de la vie et di'S divers tempéraments de l'homme. Tout

cela, un jour, aidera la comédie, celle lidèle et suggestive image
de l'humanité, à sortir de la farce vainement fantaisiste, ou réaliste

sans portée.

l'aiiloiir ait visé à la foio la lecture, la récitation par un jongleur unique, et la repré-

seiilalion par personnages. De li5(rcres suppressions font de la pii'ce une œuvre pure-

ment dramatique : et, d'autre part, pour un public encore peu habitué à la mobilité

du dialogue scénique, la lecture et la simple récitation exigeaient certaines indica-

tion.s et parties de récit, sans lesquelles ces esprits peu alertes auraient eu peine à

suivri' et .i rumprL-ndro le mouvement du morceau. La seconde pifre, que je n'ai vu

encore relever par personne, est une très orduriftre pièce, intitulée exactement Sotte

Chanson de cinq vers à deux visages, a jouer de vrrsonnages {a" lv?IS, t. VI, p. 211).



CHAPITRE 11

LE THÉÂTRE DU QUINZIÈME SIÈCLE

(1450-1550)

Les Mystères. Le Vieux Testament; la Passion; les Actes des Apôtres.

Caractère pieux des représentations. Leur organisation. Art à la

fois réaliste et conventionnel. Scènes populaires et triviales. Valeur
littéraire des mystères. Les Confrères de la PassioJi. — 2. Théâtre
profane et comii^ue. Basoche, Enfants sans souci. Sotties, moralilcs^

farces. Grossièreté des farces, leur esprit. La Farce de maitre

Patelin : expression comique de types observés et vivants.

Entre la fin de la guerre de Cent Ans et le commencement des

guerres de religion s'étend une période de paix intérieure, où,

sous la domination protectrice d'une royauté qui se fait absolue,

la bourgeoisie, moins opprimée, moins inquiète, plus riche, s'attache

avec passion aux représentations dramatiques.

Par toute la France se dressent échafauds et tréteaux pour
toutes sortes de jeux sérieux et comiques. Entre tous les plaisirs de
l'esprit, celui du théâtre est le plus sensible et le plus intense pour
un tel public, grossier et homogène, composé par conséquent
d'individus en qui vibre plutôt l'âme commune des foules que les

impressions uniques d'une âme personnelle.

1. LES MYSTÈRES.

Les pièces sacrées de l'âge précédent, représenlatiom^. jeux,

miracles, deviennent au xv^ siècle des mystères. Ce mot désigne

d'abord vers 1400 des représentations figurées, sans dialogue dra-

matique, des scènes muettes, pantomimes, tableaux vivants, dont

les sujets étaient mythologiques, allégoriques ou chrétiens, et

qu'on donnait aux fêtes, aux entrées de rois et de princes. Ainsi.
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quand (iluules Vil fail son entrée solennelle à Paris en 1137, de la

|)orle de la ville, par la rue Sainl-Dènis, jusqu'au pont du Cliàlelet,

s'échcltjnnenl de place en place diverses scènes de l'Évangile,

Passion, Hesxnrcclion, Aiwoncialion, elc, sans parler de saint Denis

qui naturellement reçoit le roi à la porte Saint-Denis, entouré de

saint Louis, saint Thomas, saint Maurice et sainte Geneviève

Cotait là des '< jeux de mystère >.

Ce fut vers 1450 que ce nom passa aux représentations dram.i

tiques. Ces m ijstcrea ' sont la postérité lointaine du drame litur-

gique : ils retiennent de leur orii,'ine ce caractère, que les sujets

en sont toujours, ou à peu près religieux. Us forment comme une

sorte d'illuslralion populaire ou toute la suite de l'IiisLoire reli-

gieuse est ligurée et découpée en scènes. Toutes les sources sont

mises à contribution, sans critique, avec un égal respect, et un
non moins égal sans-gêne : Bible, Kvangilcs canoniques, Kvangiles

apocryphes, actes de martyrs, vies de saints; c'est un vaste et

l'onlus ensemble qui va de la création jusqu'à saint Dominique et

saint Louis. Parmi tous les mystères indé|)L'ndanls où un événe-

ment parl:iculier, une destinée individuelle sont exposés, trois

compositions d'un caractère plus général se détachent : le ^fys(€rc

du Vieil Tcitainent
1
qui, en près do 50 000 vers, nous mène du

Paradis terrestre jusqu'au temps d'Auguste; \o Mystère delà Pas-

sio)t, qui, en près de .S.'i 000 vers dans lu-'uvri; de Greban, embrasse
tous les récit des Kvangiles, et le Myalcrea des Actes des Apôtres,

qui, en plus de 00 000 vers,- expose la diffusion de la religion nou-

velle et le martyre des premiers serviteurs du Christ.

La tendance cyclique de ces trois onivres est manilesle. D'abord

ces trois mystères s enchaînent et se l'ont suite. La Passion sert de

centre : rédigée par Arnoul Grèban avant 145"2, elle s'est complétée

par les Actes des Apôtres, que le même (iréban, avec l'aide de son

frère Simon, a mis en drame. Lutin, comme il est arrivé dans les

épopées cycliques, où l'on a remonté les temps en passant des

fils aux pères, le drame de la nouvelle loi a suscité le drame de

l'ancienne foi : on pense que le Mystère du Vieil Testament s'est

organisé sou.s l'inlluencc de la Passion de Gréban. Au resio

I. Éditions : A. Jubinal, Mystères medlts. Pari;», 18.37. 2 vol. in-8 : ces myslèrcs

|i!ii-.iissi;iU représenler le répertoire des Confrères de la Kission antérieur aux drames

rydiqiies, le Mystère dit Vieil Teatameut, piibl. par J. de Rothschild (Société des

Aiic. te.\lcs), Paris, 6 vol., 1S78-1S01 ; le Mystère de la Passion d'Arras, éd. J.-M.

Richard, 1S93, pr. in-S ; Oréhan, le Mystère de la l'assion, piibl. par G. Pari» et

Ci. Reynaud, Paris, Vieweg, in-8, 1878 ; le Mystère du siège d'Orléans, publ. pur

Gucssard et de Certain, Paris, Impr. Nal., 18GJ
;
Griogore, Vie de saint Louis, t. Il

des Or.uvrcs (f3ibl. clzév.). Paris, 1877.

A consulter : Petit de JiiUeville, les Mystères, Paris. '2 vol. in-8
;

\V. Creizenach

Gescliichte des neueren Drainas, Halle, in-S, 1893, 1. 1,
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d'autres rédactions antérieures et postérieures à l'œuvre de rii-<'ban

attestent la force de la tendance cyclique. Si Ton met à part !.es

vies de saints, qui ne se prêtaient d'aucune façon à s'agglutiner

en masse, le mouvement se dessine nettement : le drame litiuiiique

des Prophètes du Chriat s'est brisé en drames distincts, et ces drames

distincts se sont réunis de nouveau et soudés dans le mystère du

VieilTestanieiit, où les derniers apparaissent seulement juxtaposés.

Pour la Pasdon, ou plutôt pour la Vie du Christ, il n'apparaît pas

d'ensemble primitif ; le poème cyclique succède aux ]Sativités, aux

Annondations^ aux Adorations des rois mayes, aux Résurrections,

aux Passions, etc., qui existèrent d'abord séparément '. Quant aux

Actes des Apôtres, ils ne sont qu'une œuvre artificielle, une sorte de

découpage du Livre sacré, par lequel des auteurs avisés ont voulu

compléter et exploiter un succès assuré.

Rarement, au xV siècle, les auteurs de mystères sont sortis de

l'histoire religieuse. On en cite deux : le Mystère du siège d'Orléans,

œuvre orléanaise, qui n'est pas de beaucoup postérieure à la déli-

vrance de la ville, ou tout au moins ne l'est pas à la réhabilitation

de Jeanne d'Arc : on s'explique suffisamment le senlim.ent de piété

locale qui fit choisir ce sujet, d'autant que la fête anniversaire

du 8 mai était devenue la vraie fête patronale de la ville d'Orléans.

L'autre est le mystère de la Destruction de Troye, œuvre d'un

écolier lettré, qui, pour intéresser le public à un sujet peu nou-

veau, lui a donné la forme alors la plus goûtée. Mais il n'est pas

même siir que ce découpage de Darès le Phrygien et de Benoît de

Sainte-More ait jamais été joué, et qu'il y ait là autre chose qu'un

roman dialogué destiné au divertissement des lettrés qui lisaient.

Les mystères profanes n'apparaîtront vraiment que dans l'extrême

décadence du genre, entre 1548 et 1598, quand l'interdiction du
Parlement aura enlevé aux acteurs de mystères leur répertoire

sacré

.

En effet, quelque profane qu'apparaisse souvent l'esprit des

mystères, ils n'en sont pas moins le produit d'une intention pieuse

et destinés à l'édification. On les joue « en l'honneur de Dieu pour
l'instruction du pauvre peu[)le » : en 1497, à Chalon-sur-Saône,

pour obtenir la fin d'une peste; en 1509, à Amiens, pour remercier

Dieu des bonnes récoltes. Un chanoine de Langres fait jouer à

Langres en 1482 Une Vie de Mgr saint Didier : c'est le patron de

la ville. Gringore compose une Vie de saint Louis pour la corpora-

tion des maçons et des charpentiers, qui possède la chapelle de

saint Biaise et de saint Louis : le mystère se jouera le 25 août,

pour honorer le patron des maçons et des charpentiers. Et ainsi

1. Cf. Jubinal, ouvr. cité, t. II.
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toute sorte de saints loraux auront leurs mystf-res, comme patrons

de villes et de fordVéïies; ou bien une paroisse, un couvent vou-

dront accn'diler d<>s rfli(|ues, rectiinniandci- un pclerinaj,'e : cela

se fera par imi- représentation drainai iquo, coinme trois siècles

plus tôt par une épopt-e. Maintes fois les actes de dévotion accom-

pagnent la représentation : a. Seurre, en I40G, la vcilli' <lu jour

où devaient commencer les repcésentulions d'un mystère de

saint Martin, les acteurs en costume vont assister à un .salut

solennel dans Téfilise du saint, pour en obteinr du beau temps. Et

pendant tout le temps des re[)résentations, ù la lin de chaque

journée, ils se rendent à la même église pour chanter un Suite,

lieyina.

C'était chose longue et coiUeuse que la i)réparation d'un mys-

tère : tantôt le clerj^'é, tantôt un prince, tantôt la ville, et tantôt

des confréries ou des corporations en faisaient les frais; il se

formait des associations temporaires, à seule fin de jouer un

mystère, comme celle qui entreprit à Valenciennes de jouer la

Passion en loi-7; les frais étaient communs et l'on |iartageait les

bénélices.

Les acteurs se recrutaient dans toutes les classes de la société,

prêtres, avocats, bourgeois, artisans : les nobles jouaient rarement,

les femmes jdus rarement, et à une époipie très tardive. Le rôle

du Christ appartenait comme de droit à un prêtre : c'est en cette

qualité qu'à Metz (1437) le curé Nicole faillit mourir en l'arbre de

la croix, pour y être resté pendu plusieurs heures de suite, réci-

tant trois ou quatre cents vers dans son agonie. Il fallait beaucoup

de zèle, de patience et de discii)line, pour mouler un mYslèr<%

pour rassembler, instruire, dresser parfois plusieurs centaines

d'acteurs, pour arriver sans encombre du cry qui, plusieurs mois

à l'avance, annonçait l'entreprise et invitait les acteurs volontaires

à se présenter, à la montre solennelle, qui promenait par la ville

tout le personnel d;i la représentation, en costumes parfois somp-

tueux, depuis Dieu le Père jusqu'au dernier valet de bourreau.

Les représentations duraient souvent plusieurs jours, parfois

plusieurs semaines. Le Mystère des Actes des Apôtres, à Bourges,

en 1530, se poursuivit pendant quarante jours : il mit en action

Cinq cents personnages. Il va sans dire (jue imlie ombre iVtmitt',

au sens classique du mot, n'existait dans de telles pièces. Même
les plus courts mystères ceux qui ne demandent «juun jour, usent

du temps et du lieu avec une extrême liberté. Le lieu change

d'une scène à l'autre satis difliculté; et sans dilliculté aussi, le

drame embrasse dix ans, un siècle, ou quatre nidle ans, comme
le Mystt'ic du Vieil Testament.

Ce théùtro est à la fois min"tieusemen( réaliste et hardiment

i
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conventionnel. FI montre tout ce qui se peut montrer : mais il

supprime tout ce qui ne se peut montrer, et suppose tout ce qui

se peut imaginer. Sur la scène vaste, large do 30 à 50 mètres, tous

les lieux à travers lesquels se transportera successivement Taction

sont figurés sinmllancmcnt : figurés en abrégé ou en raccourci,

bien entendu, et comme par échantillons ou symboles. Les dis-

tances intermédiaires, les lieux inutiles sont abolis. Une gouache

du manuscrit de la Passion, jouée à Valenciennes en 1547, figm^e

onze lieux ju.\taposés : le Paradis, une salle, Nazareth, le Temple,

Jérusalem, le Paradis, la maison des Évèques, la Porte Dorée, la

mer, l'Enfer. Une Nativité, iouée h Rouen en 1474, exigeait, entre le

Paradis et l'Knfer, vingt-deux lieux différents de Nazareth, Jéru-

salem, Bethléem et Rome.
On ne négligeait rien pour parler aux yeux et aux sens. Dans

le Paradis très élevé, Dieu apparaît entouré de rayons d"or,

d'anges et de séraphins. L'Enfer est une large gueule de dragon,

béante, d'où les démons, effroyables et grotesques, sortent en hur»

lant et gesticulant : des flammes s'en échappent; les damnés crient :

il se fait dans les profondeurs invisibles un tapage effroyable; les

tambours et les tonnerres font rage, et l'on tire même le canon,

pour les grands effets. On use de trucs et de machines : diables

sortant par des trappes, vols d'anges, bêtes mécaniques, manne-
quins substitués aux acteurs pour les tortures. La descente du
Saint-Esprit se fait par « grand brandon de feu artificiellement

fait par eau-de-vie », cependant qu'un gros tonnerre d'orgues roule

au cénacle. Un réalisme naïf ou grossier évoque les âmes à côté

des corps, et de même sorte est le symbolisme qui revêt Jésus et le

bon larron de chemises blanches, tandis qu'une chemise noire

exprime l'irrémissible impénitence du mauvais larron.

Le peuple apporte une curiosité infatigable à ces représen-

tations : il s'émerveille, il pleure, rit, s'apitoie; son âme gros-

sière, avide de sensations intenses, n'a jamais assez savouré la

Fasi^ion de son Christ; il n'y a jamais trop d'injures, de violences,

de supplices, pour lasser sa pitié et l'assurer de son rachat. Il a

besoin des souffrances de ses martyrs : plus il les aime, plus il

faut croître leurs mérites. Il écoute très décemment, très dévote-

ment les, sermons, les propos édifiants, il voit avec révérence les

hautes vertus, les faits admirables des saints personnages. Mais

ce peuple est peuple : vulgaire par essence, et d'un âge positif et

railleur. Avant tout, ce qui lui plaît, c'est la vie, et sa vie : dans

ces drames merveilleux, rien ne le touche tant que le réel, et parmi

ces acteurs surhumains, sa sympathie va à la simple, même à la

basse humanité, au peuple vulgaire comme lui, comme lui bruyant,

gausseur et jouisseur. Il ne se détache pas du présent, et c'est le

Lanson. — Histoire de la Littérature française, o



208 LITTERATURR DRAMATIQUE.

présent qu'il clicrcho. Qu'on lui patio de fui, et contre ceux pai

qui i] cioit soullVir : il nilond volontiers inr''|triser les nobles et Ir

prêtres, et tous ses maîtres. Mais surtout la [ilacf |»ul)lique, la rue,

Ja taverne, avec leur population piltoresqin^ et leur virante con-

fusion, des chansons d'aveugles, des geigneries de mendiants, des
quolibils de buveurs, des jurements de joueurs, des insolences de
peigents, des boniments de marchands, voilà le spectacle dont il

ne se lasse jamais. La farce avec son réalisme trivial et sa cynique
bonffonneiie envahit le mystère, et le drame chrétien est étoud'c

sous l'excessive abondance des scènes populaires.

La brutalité dure des âmes ^'oùle le comique jusque dans l'hor-

reur : la souffrance physique est plaisante, si le patient est odieux.

Une bouffonnerie féroce se joue du pauvre corps iiumain. Les bour-

reaux, de mine truculente, aux noms pittoresques, Humebrouet
ou Claquedent, sont de facétieux compères, évidemment symjja-

thiques à l'assistance, même quand ils torturent les saints ou le

Christ : on ne trouve jamais leurs rôles trop longs. Les acteurs

surnaturels eux-mêmes tournent au comique. Le diable fait peur, el

fait rire. L'homme tremble à voir l'eimemi : mais il voit Dieu, qui

sera le plus fort, et se rassure. Toujours nasardes, coups, tombent

sur ces pauvres diables : ils sont bernés; ils sont nigauds; iU

sont vulgaires. Ils cessent d'être sérieux : ils vieiment enlever les

ftiues des morts, après une bataille, dans des brouettes.

Ainsi s'avilit la grandeur essentielle des sujets par la complai-

sance des poètes pour les bas instincts du peuple. Le peuftie

faisait la loi : car il ne voyait pas seulement, il commandait, et il

jouait les pièces. L'auteur servait de son mieux ceux qui le

payaient ; du reste, il était peuple lui-même, et s'amusait des mêmes
clioses.

Cependant ce même peuple croyait, et les hautes parties du

drame chrétien l'eussent touché, s'il y avait eu des autcuis pour

les traiter dignement : elles touchaient telles quelles, dans l(Mir

platitude et dans leurs diffusions. Le malheur fut que le génie

manqua aux faiseurs de mystères. Nulle époque ne met mieux en

lumière l'absolue dilTérence qui sépare le théâtre de la littérature.

(Test au sv'- siècle certainement que le thétUre du moyen Age

s'épanouit dans tout son éclat : et littérairement, les œuvres dra-

matiques du xV siècle sont foit médiocTes; je ne sais si, quand on

passe du xii® et du xm" siècle au xv», il n'y a pas décadence : à

conp sur il n'y a pas progrés. L'irunntion se perd dans la diffusion

et le bavat-dagc. L'art ne se marque que par les raflinements péni-

bles ou baroques du rythme et de l'expression.
' Ce n'est pas qu'il n'y ait de belles idées, et même d'heureuses

parties dans quelques-uns de ces mystères. Il sera facile de louer
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ce débat de la Miséncorde et de la Justice, qui encadre le mystère

de la Passion, e-u lie les scènes, et eu j^écise le sens : ce drun)e

symboliiiue, se jouant dans le ciel au-dessus du drame humain qui

l'explique, est une hante invention. Mais quand on rej)rend le

texte, quand on le lit dans sa plate pauvreté, on se rappelle que ce

débat est un lieu commun des sermons du moyeu Age déjà

exploité du reste au théâtre, et rinventiou de Gréban perd de

son prix, par l'insuffisance de Texécution. On citera ainsi quel-

(]ues scènes de grande poôsie métaphysique et religieuse : la scène

du lioy Advenir, où Josaphat, 1H« d'un roi, élevé dans les délices,

rencontre un lépreux, un mendiant, «« vieillard, et devant cette

révélation soudaine <le la ra^ ladie, de la pauvreté, de la moi't,

médite anxieusement sur la vie; la scène encore où Marie, dans
les Pitssioîis de Grébati et do Jean Michel, supj>lie Jésus d'écarter

d'elle et de lui les horreurs de la Passion, et où Jésus lui révèle

le mystère de la Héflejnption, la nécessité, l'eflicaeité de chacune
de ses souffrances. Mais ici l'émotion humaine se mêle au mys-
tère incompiéhensible, et nos vieux poètes ont senti dans la Vierge

une mère qui aimait son fils comme toutes les mères. C'est un
mérite : et de là vient que leur €hrist si pâle, si froid, si peu

vivant, n'a pas de caractère, tandis que Notre Dame les inspire

mieux.

Croyant à l'absolue réalité des choses qu'ils montraient, ils ne

se doutaient pas que souvent c'était les dégrader, les fausser, les

vider de leur sens, que de les figurer uniquement comme des

réalités : mais parfois, quand ils s'approchaient fauiilièremeut des

objets de leur foi, avec un sens instinctif de la vie, ils ne rendaient

pas sans bonheur le pathétique des situations ou le mouvement des

passions que les livres sacrés indiquaient. Je laisse l'anachronisme

perpétuel des costumes et des mœurs, qui n'éclate pas seulement

dans les scènes comiques : si les ouvriers de la tour de Babel sont

des maçons du xv'' siècle, f>azare parlant pour la chasse, un
faucon sur le poing, sur les lèvres un refrain de chanson nouvelle,

est un galant seigneur du môme temps. Mais c'est dans la pein-

ture que ce travestissement a toute sa grâce : et nos bavards

mystères ne nous offrent rien qui ne soit cent fois plus charmant
dans les tableaux des vieux maîtres allemands ou hollandais.

Ce qui a plus de prix, c'est le naturel des sentiments, justement

senti, curieusement développé par une intuition spontanée : à force

de ne pas se guinder, à force de facilité à retrouver dans l'anti-

quité évangélique et biblique tout le détail de la vie contempo-
raine, nos découpeurs des Livres saints, sans art, sans goût, sans

style, ont donné à quelques scènes un air de vérité aisée, qui est

près de charmer. 11 y a des coins de pastorale gracieuse dans le
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Vieux Trstdmnil, ilans la Passion : mais surtout il y a quel<jues

coniiiK.'iiceincnls liciircux «r(\\|)n'ssioii draniatiquc «les camch'ies.

Dans le Vicnx Testament, qii('li(ues IoucIk'S du caraclére de Caïii,

une esquisse du palhélique moral au(|U('l le sacrifice d'Abraham
peut donner lieu dans les rôles du père et du liis, une notation

un peu sèche, mais cssontiellement juste des sentiments respectifs

de Samsonet de Daiila, une discrète et délicate pfinture de la belle

âme de Suzanne, d'heureux traits do loi timide dans L.-ther, et

d'or^Mieil féroce dans Aman : voilà où l'esprit aime à se reposer

dans la platitude aride de l'immense mystère. F.a iV<ssio« de Gréban
nous ofl'riiait quelques accents vrais et touchants dans le rôle de la

Vierge, ou dans le couplet de la mère de l'enfant mort, de la

vérité encore dans le rcifienient de saint Pierre et dans le suicide

de Judas, un réquisitoire d'Anne contre Jésus qui amuse comme
l'involontaire expression de leflarement irrité du bourj^eois devant

le socialisme révolutionnaire du (ils de Dieu. Jean Michel a fait une

anti'c Piission, pour élrc jouée à An^'ers en 1 i-S'i : moins sec et

moins juste que son devancier, moins respectueux du texte sacré,

plus bavard, accueillant toutes les fantaisies di's '&pocry|dies et

les léf^endes les plus extravagantes, il a parfois des saillies, des

trouvailles heureuses d'imagination. Toute la jiartie de la « mon-
danité » de Madeleine nous présente une amusante et vive

silhouette de coquette évaporée et vaniteuse : il a bien rendu

aussi, avec une saisissante brièveté, le dialogue suprême du

Christ et de sa mère.

Tout n'est donc pas à mépriser dans les myst?res ; il reste vrai

pourtant qu'ils valent par leurs sujets, et moins que leurs sujets,

moins aussi à l'ordinaire que les récits qu'ils traduisent. Ils les

suivent servilement ou les altèrent sans raison. Jamais ils ne

donnent la sensation d'un art qui s'elîorce pour ne rien laisser

du caractère ou de la beauté qu'il aperçoit dans la nature. En
jilus d'un siècle, on ne trouve ni un homme, ni une œuvre. VA il

n'y a pas à dire que le genre ail gagné par cent ans de vogue
ot de fécondité : il serait plus viai de dire qu'il s'est épuisé. Ici

encore la Henaissance est venue <léblayer, non détruire.

Il est très frappant que la Confrérie de la Passion n'ait servi de

rien au progrès de la poésie dramatique. Ce n'était plus là, en

effet, une société provisoirement instituée ou s'appliquant momen-
lanément en vue d'une re|)résentation unique, sans précédents

directs et sans suite immédiate : lorsque la Confrérie de la Pas-

sion, qu'on aperçoit déjà à Paris en 1830, a obtenu la fameuse
ordonnance royale de 1402 qui conlirme et étend ses privilèges, un
théâtre permanent est foniié, ot une tradition artistique.

En possession du droit de jouer leurs mystères, d'interdire à
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tous autres d'en jouer à Paris ou dans sa banlieue, établis a

l'Hôpital de l'Hôtel de la Trinité, plus tard à l'Hôtel de Flandre,

ils lurent peut-être les premiers à représenter le drame do la

Passion : ils furent sans doute les promoteurs des vastes compo-
sitions cycliques, dont la permanence de leur théâtre leur rendait

facile, autant qu'avantageuse, la représentation. A eux sans doute
aussi revient l'idée de transporter acteurs et public dans une salle

fermée : et par là, resserrant en quelques toises carrées la scène
immense dos places publiques, obligés de figurer insuflisamment
et de ramener à un moindre nombre les lieux multiples où s'épar-

pillait l'action dramatique, ils préparèrent, sans son douter, le

triomphe des unités.

Mais ces artisans, ces bourgeois, n'eurent Jamais, en près de
deux siècles que vécut leur confrèrio, une idée qui tendit à per-

fectionner l'art : tel ils le prirent dans le temps où ils s'associè-

iiMit, tel en somme, ou plus bas, ils le laissèrent quand ils renon-
> lent à exploiter eux-mêmes leur privilège. La Hélorme leur

.Mirta un coup mortel : n'ayant pas su s'élever à l'art, ils exci-

tèrent, par la plate familiarité ou le réalisme bouffon de leurs

drames, la raillerie scandalisée des protestants, la défiance et

l'hostilité des catholiques. Il était devenu nécessaire de marquer
extérieurement le respect et la foi qu'on donnait aux Écritures

et à la religion. D'autre part la Renaissance les condamnait :

acteurs, pièces, mise en scène, tout chez les Confrères était du
xv- siècle : tout choque donc au.xvi*' l'esprit nouveau, affiné par
l'humanisme et par l'art italien. Le Procureur général, en 1542, ne
les maltraitait jjas moins comme mauvais acteurs de pièces mal
faites que comme offensant la morale et la religion.

Enfin, en 1548, au moment où les Confrères s'iustaliaient à l'Hùtel

de Bourgogne, un arrêt du Parlement, en leur confirmant leur

monopole, leur interdisait de jouer des mystcres sacrés. Mais leur

interdire les mystères sacrés, c'était leur défendre d'exister : leurs

sujets étaient tout dans leurs drames; ils n'avaient pas d'art dont
ils pussent appliquer ailleurs les principes et les formes. Ils mirent
près d'un demi-siècle encore à mourir, mais ils moururent.

2. SOTTIES, MORALITES, FARCES.

Le iliéàlre profane et comique • se développe au xv<= siècle avec
la môme abondance, excite la même passion que les pièces sacrées;

!. Ms. La Valliére (xvi" s.), 74 pièces (72 .farces) petit iii-foL, Bibl. nat., 24 341.
l; ueil du Brilish Muséum, découvert à Berliu vers 1840 : 64 pièces (61 farces), impri-
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il est soumis .uix mêmes conditions, cl s'organise sur le m«^nie

modèle. Les comédiens de prolession n'apparaissent irnére avant

le XVI'' siècle, et mêlés aux comédiens amateurs et volonlaires : il

faut venir au milieu du siècle pour trouver des troupes oriianisées,

comme celle de ce > Jacques Lau;.'erot. jmieur d'histoires et de mora-
litt'S )', qui fait ses en;,'agemenls, le 8 mars 1552, devant un notaire

de Uraguignan. Au xv siècle, les représentations profanes sunt,

elles aussi, données par des bourge<jis momentanément associas,

et l'on voit par exemple cinq ou six artisans passer contrat |)ar-

devant notaire pour monter ensembli' une moralité qui leur plaît.

Mais surtout, par toute la France, il existe des sociétés, des corpora-

tions de toute sorte, sérieuses ou facétieuses, amies desexhibitions,

cortèges et spectacles où fleurissent à la fois la poésie et la médi-

sance : le^ unes se vouent aux processions et aux mascarades,

d'autres cultivent la chanson, d'autres, plus ou moins aoiidentelle-

nient ou régulièrement, jouent des scènes dialoguées, et divers genres

de pièces. 11 y en a deux à Paris, qui se sont iail une tradition et

comme un privilège de représenter des a;uvres profanes et comi-

ques. Ce sont les hasochiens et les Enfants sans souci.

La Basoche était la corporation des clercs de procureurs au

parlement do Paris : les clercs de procureurs au Chàtclet en for-

maienl une autre, soumise à la première; les dores de proctueurs

h la Cour des Comptes nommaient leur association l'Efupire

de Galilée. Nombre de villes, Orléans, Lyon, Poitiers, Toulouse,

avaient leur basoche. La grande basoche de Paris, dèts le début du
xvi^ siècle, était un corps considérable, ayant ses armes, mju roi,

son chancelier, jugeant ses membres, frappant monnaie, tenant

ses réunions générales deux ou trois fois Tan, et surtout vers l*>

mois de juin ou juillet, faisant sa montre solennelle où elle défi-

lait devant son roi, donnait aubades et sérénades aux prési-

dents et conseillers du parlement, à grand fracas de tambours,

hautbois et timbales. La basoche donnait des myslèi-es mimés.
Elle donnait des représentations dramatiques, non sans obstnclt^

toujours ni sans péril. Souvent la cour, souvent le Parlement

réprimèrent la verve insolente des basochiens : le poète Henri

mces séparément en formai d'agenda. Les pièces dalécs sont de 1542 à 15 IS. L'édi-

teur, qiinnd il est nomroé, est ea f^éoéral B. Chanssard, à Lyon. Ueruci! di>

Copenliiig^ie, Lyon, 1619. Recueil de U. llonsscl, Paris, 1013. — Éditions : .Xucien

Thi-àtrr français IBM. oizév.), t. l-III : c'est le reciu'il du British Mu>cuin. licnfil

fie fnrcrs, eti'., par Le Roox de Lincy cl F. Miehel, Paris, Tecliener, 1837, -4 vol.

in -8. Rt:cui>il Picot et Nyrop, Paris, 1880, in-16 : c'e«l le recueil d« Ctipeiiiuirue.

K. Knuniior, le Tliuàlre français avani la Iienai.isauce. Paris, pr. in-8, 1872.

A consulter : Pelil de Ju)lcvil)c, les trois ouvr. cités au chnp. précéd., p. 194. Picnt,

la Sottie en Fraucr, Uomania, t. VI!, p. -238; les Moralités politiques, Bull, delà
Boc. du Protest, fr., t. XXXVI.
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Baude fut ainsi emprisonné pour une moralité trop satirique. Heu-

reusement pour le théâtre de la basoche, le parlement, qui le cen-

surait, le défendait contre la cour.

On ne sait trop d'où venaient les Eiifants sans souci, les Sols

habillés de jaune et de vert, et coiffés du chaperon orné d'oreilles

d'une et de grelots. 11 se peut que, selon une hypothèse assez

vraisemblable, ils représentent les célébrants de la fête des fous,

quand cette joyeuse et insolente parodie des cérémonies religieuses

fut bannie de l'Église. Ue la fête des feus laïcisée par force, il ne

subsista que le principe, l'idée dun monde renversé qui exprime-

rait en la grossissant la folie du monde réel : c'est ce que dévelop-

pèrent au gré de leur libre fantaisie nombre de sociétés jo^'euses,

comme Mère foUe à Dijon, et les Sots de Paris. Ceux-ci étaient gou-

vernés par le Prince des Sots, au-dessous de qui venait Mère Solte

chargée dorganiser les représentations dramatiques. Il faut dire

que la confrérie des sols n'existait réellement que quand ses mem-
bres en prenaient le costume, pour une cérémonie et une repré:

sentation solennelle : ailleurs elle n'avait qu'une existence virtuelle

et nominale. La basoche au contraire représentait un état : elle

reposait sur la profession habituelle de ses membres. De là la diffi-

culté qu'on a éprouvée à déterminer qui étaient les Sots. Tout le

monde pouvait être Sot. Il y eut parmi les Sots des basocliiens;

ainsi Clément Marot dans sa jeunesse était des deux sociétés; il y
eut des Sots parmi les écoliers. Sans doute aussi des bourgeois, des

artisans se firent affilier à la corporation : mais, comme il est

naturel, vu la nature et l'objet de l'association, l'élément jeune,

ivmuant, débauché et bohème dominait et donnait le ton.

Les .So(s jouaient des sotties '
: les basoclviens, des moralités et des

f'i-i:cs. Grâce sans doute aux membres communs qu'elles comp-
laienf, les deux sociétés firent de bonne heure un accord pour
mettre en commun leur répertoire. Les basochiens jouèrent des

sotties sut la grande table de marbre du Palais. Les Sots dans leurs

représentations du acardi gras, aux Halles, accompagnèrent leurs

<ntties de moralités et de farces. Une habitude s'établit de composer
I-' spectacle des trois genres de pièces. Vers le milieu du xve siècle,

It s Confrères de la Passion,- notant la vogue de ces sortes de repré-

M'ntations, appelèrent les basochiens et les sots à jouer dans feur

hôtel : et c'est ainsi qu'au début du xvii<^ siècle on rencontre encore

h; Prince des Sots, quand on iml l'histoire de l'Hôtel de Bourgogne.

1. Si, comme le dit M. Picot, la sottie est une parade, les sots pourraient avoir

commencé par imiter plaisamment les bateleurs qui font les niais, les queues rouges

et les bobèches du temps, les héritiers des stulti et des derisores de la société anti [ue.

Cette imitation se serait organisée et développée, en prenant le sens d'une parodie
universelle et consciente des folies de ce pauvre nioade.
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La momlitr ifiii|ilil t^uit l'espace qui s('pare le mijstére de laso^ie

et de la fnrcc. Thomas Sibilel a écrit dans son Art portique : « Si le

français s'était raii^'é à ce que la fin de la moralité fiU toujours

triste ot douloureuse, la moniUté serai! tragédie •>. En effet «die est

souvent allondrissaute, ot parfois pathétique : c'est vraiment ce

que nous appelons le drame, avec toute la variété de tons et de

dénouements que ce mot comporte, avec la variété de sujets, qui

tantôt sont historiques, tantôt légendaires, tantôt de pure imagi-

nation, et tantôt d'origine religieuse. Mais dans ce dernier cas, le

caractère pieux disparait devant l'intention morale. (Jn a ainsi des

moralités de Y Enfant prod'mue, du Mauvnis Hirb' et du Ladre : on a

(•(die (le YEnfant ingrat, qui oiïro à son père un morceau de pain his,

lorsqu'il a lui-même pour son repas un succulent pâté; il en sort un

ciapaud qui lui saute au visage, et ne se retire que par comman-
dement du pape. Ou bien c'est la jeune fille qui nourrit sa mère de

son lait dans une prison, c'est la villageoise (pii aime mieux avoir

la tète coupée par son père que de céder à l'amour de son sei-

"neur : c'est l'empereur qui tue de sa main un scélérat de tieveu

dont il a fait son successcur.il n'y a pas dans tout cela une «ruvre

qui ne soit médiocre. Ces moralités sérieuses devinrent surtout fré-

quentes quand l'arrêt de 1548 obligea les Confrères de la Passion et

autres acteurs ordinaires de pièces sacrées à renouveler leur réper-

toire. La moralité fut de plus en plus un drame pathétique, qui

usuipa parfois le nom de/nfryC'/te ',et devint peut-être en quelque

façon la tragi-comédie de Hardy.

iJos nwralilt'-s comiques se distinguèrent de la farce par un

dessein avoué de donner une leçon édiliante : telle est la moralité

(luAndré de la Vigne mit en I i06 à la tin de son Mystère de saint

Martin. L'n boiteux et un aveugle, qui craignent de perdre avec

leurs infirmités leur gagne-pain, fuient les reliques du saint dont

on annonce les miraculeux effets. Par malheur ils rencontrent la

chasse où elles sont {.ortées, et, malgré eux. ils sont guéris, à leur

t^rand dépit. Mais, par une bien Une distinction, tandis que le boi-

teux, à qui l'on n'a enlevé que la soud'rauco et l'incommodité, peste

toujours d'avoir désormais à travailler, l'aveugle, qui vi it la

lumière, sent qu'il naît à une vie nouvelle et, sa paresse vaincue,

entonne un hymne d'action de grâces. Otte idée est jolie.

Il ne vaut pas la peine d'insister sur la trop nombreuse caté-

gorie des moralités allégoriques. On [tourra. si l'on veut, lire dans

les ouvn.ges spéciaux les analyses ou les textes de YAssomp-

tion, de Mwidus, Caro, Daemonia, de Bien advisé et Mal advisé, des

Enfants de maintenant, de la Condamnation de Banquet, et autres

1. Comme VAmour (Cun sen>xteitr envers sa mailri'SSf. tragédie de Jeau Brelog (1571).
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moralités mystiques, morales, pédagogiques, qui sont toutes éga-

lement traitées en lourdes allégories. Ce fut le genre favori des

grands rhétoriqueurs : et leur froide et laborieuse fantaisie s'y

donne carrière jusqu'aux extrêmes limites de Texlravagance et de

Tinsipidité.

Non moins allégoriques, mais parfois plus vivantes, et du moins

plus intéressantes par leurs sujets, animées par quelques éclats

de- sentiment sincère et de malice spirituelle, sont les moralités

goliliques : celles surtout où le sentiment patriotique et populaire

s'exhale en vives satires. Ici la moralité confine klasoflie et à la

farce^ et il est difficile de savoir pourquoi Mieux que devant ou les

Gens nouveaux, qui sont les plus agréables pièces -du genre, sont

qualifiées de farce morale ou bergerie morale : ce sont purement

et simplement des moralités. Les querelles religieuses du xvi" siè-

cle, comme on peut penser, eurent leur écho au théâtre : sur 65 mora-

lités que catalogue M. Petit de Julleville, lo sont des œuvres de

polémique, presque toutes enflammées des passions de la Réforme,

Il y faut joindre diverses farces, dont la plus fameuse et la plus

âpre, celle des Théologastres, a tous les caractères d'une moralité.

Le* théâtre sous Charles VII, Louis XI et Charles Vlll s'était

risqué à dire son mot sur les affaires du temps : il en avait coûté

parfois aux auteurs et aux acteurs. Sous François F"", ils sentirent

de nouveau la main du pouvoir. Louis XU leur donna toute

licence : son règne fut le bon temps pour les basochiens et les sots;

il leur ahandonna ses courtisans, ses ministres, un peu même de

sa personne. Il en lit ses alliés, les confidents de sa politique,

chargés de guider et de préparer l'opinion publique. Le bon roi

usa du théâtre comme de plus modernes ont usé de la presse.

Cette politique donna un moment d'éclat au genre, du reste

.assez obscur, de la sottie. En loll. au mardi gras, Gringore, étant

Mère Sotte, fit représenter aux Halles le Jeu du prince des Sots,

suivi d'une moralité et d'une farce. Sottie et moralité étaient dirigées

contre Jules II : la moralité l'introduisait sous le nom de l'Homme

obstiné entre Peuple italique et Peuple français. La sottie soulevait

l'opinion publique contre la fureur et l'ambition de l'Eglise

romaine, sous les habits de qui se découvrait à la fin Mère Sotte.

Ce fut là le meilleur jour de la sottie : et l'œuvre de Gringore est,

des 20 sotties que compte M. Picot, la plus agréable à lire. La fameuse

sottie, intitulée le Monde, Abus, les Sots, vaut surtout par sa liste de

personnages : Sot Dissolu, habillé en homme d'Église, Sot Glorieux,

habillé en gendarme, Sot Corrompu, habillé en marchand, Sot

Ignorant, habillé en vilain, et Sotte Folle, en femme. Tout le

comique de la pièce est da-ns ces attributions"^de caractères. Le prin-

cipe générateur de la sottie pouvait être féeond : mais il eût h\\\\\
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plus que le pénie drainu(ii|ue, il ciU fallu le génie do la poésie

symbolique et lyrique pour en tirer des chers-dœuvre. Il eût /ullu

la puissante fantaisie qui a créé les Oiseaua: d'Aristophane.

La moralilc allégorique et la so^^it' sont deîS efforts pour dégager

les qualités générales, l'essence des caractères et des conditions.

La farce nous ramène au particulier, aux faits, aux individus, à
laccidenl sans portée à qui Ion ue demande que de faire rire. Le

domaine de la farce esl immense et confus : elle n'a de limites qur

l'expérience et la sensalioti du peuple à qui elle doit jirocurei

comme dit Sihilet, < un ris dissolu ». Car il n'ajtpartient qu'aux

('•porpies derétlexion raflinée de goiUer l'imitation des mœurs étran-

gères ou incoiiimes : l'instinct spontané de la foule inculte ip

réclame que l'imitation des mœurs connues et familières. Ainsi

selon les milieux, la i'ai-cc se diversifie : la farce judiciaire, parodie

de la procédure et du jargon de la chicane, amusera les basochiens;

les écoliers feront leurs délices du jargon latin et des calembours

ou drôleries pédantesques; le paysan ne se lassera pas de se voir

en scène, lui, son ménage, femme, voisins, M. le curé, le frère

«piêleur du couvent prochain, parfois le mayisler de son village, ou

le charlatan à qui il demande une drogue quand sa femme ou lui

sont bien malades, souvent le soldat, qui est son ennemi naturel.

La forme pareillement sera variable, d autant que nulle idée d'art

ne restreint la liberté de l'imitation. Telle farce inclinera à la comé-

die; telle autre se composera de deu.x ou trois scènes sans action,

telle sera un monologue. Tout ce qui fait rire du « ris dissolu » esl

farce : ainsi le sermon joyeux. Ce peut être à l'origine une farce de

gens d'Église, comme un plaidoyer ridicule sera une farce de gen;»

de Palais. Mais comme le paysan assiste règlement au prône, il

s'amusera sûrement d'une harangue grossière, où il retrouvera

les phrases, les citations, le ton de son curé : et plus le sujet sera

libre et ordurier, plus le contraste de la forme dévole lui paraît i

a

piipiant.

M. Petit de Julie ville enregistre dans son catalogue environ

120 farces et une quarantaine de sermons joyeux et monologue-,

dont six ou sept n'ont sans doute pas été faits pour la scène. Ma.

ces L'iO pièces ne représentent qu'une partie infiniment petite di

la production comique des xv"^ et xvi*' siècles. Si l'on songe qii'

de {{'<> \"ii) pièces, 01 nous sont connues par le recueil imprimé du
hriti.-^ii Muséum, et 72 par le mTlnuscrit La Vallière, que les pre-

niièi'es semblent s'être jouées dans la région lyonnaise, et les

autres en Normandie, qu'enfin la plupcni de ces pièces ne sont

pas, dans leur forme dtinservée, antérieures au xvi^ siècle, on

concevra qu'il n'y a guère d'induction à tirer, de l'ensemble des

œuvres que nous avofcs, sur l'évolution du théâtre comique. On
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sait qu'on jouait des farces dès le xiii'' siècle, nous l'avons dit : on
en a joué plus que jamais aux xv^ et xvi'^ siècles. Il semble que la

farce a hérité du public des fabliaux. Quelque^ farces, une dizaine

peut-être, proviennent directement de fabliaux : mais trop de
farces sont perdues, et trop de fabliaux, pour qu'on puisse con-
clure sur le rapport qui unit les deux genres. La prudence ne

permet de rien dire de plus sur le développement de la farce.

Mais ce qui ne laisse aucun doute, c'est le caractère du genre.

Toutes les œuvres conservées, si diverses qu'elles soient d'origine

et de date, forment un ensemble homogène. La farce n'est pas
« de la littérature » : c'est un genre entièrement populaire, et que
l'esprit du peuple a créé à son image. La plupart de ces farces

sont d'une insoutenable grossièreté, d'une épaisseur de gaieté

dont on ne peut avoir idée. Elles ont parfois sur les curés et les

moines une violence âpre de plaisanterie qui étonnerait, si l'on

n'y sentait moins la haine intense que l'incapacité de sensations

fines : on a affaire à des gens pour qui les bourrades sont des

caresses. Évidemment cet auditoire-là. — bourgeois aussi bien

que vilains — se délecte dans l'ordure : les servitudes physiques
de la nature humaine ont le privilège de l'égayer toujours sans

jamais le lasser.

Avec cela, il a trois parties sensibles : la peau, la bourse et la

fenime •. être rossé, volé, trompé, voilà les trois mésaventures qui

le font rire quand elles arrivent aux autres, parce qu'elles le

fâcheraient si elles lui arrivaient. Il est peu sensible, il a peu
d'idées : les peines morales et le tourment d'esprit n'ont guère de

_
prise sur lui. Mais il a peur du quen-^dira-t-on : comme il aime à

^se gausser d'autrui, il craint plus que le feu de donner prise aux
prieurs. On ne lui en fait guère accroire : il se connaît, et tels que
ilui-même, il estime les autres : il soupçonne le mal volontiers, et

se délie de tout le monde. Il croit que le juge, l'avocat en ont à

sa bourse, que le curé, le moine en veulent à sa femme. Il ne croit

pas aux vertus qu'il n'a pas. Comme il est peu guerrier, il se

plait à supposer la secrète poltronnerie du soldat : c'est un moyen
de se venger des airs fendants qui Ihumilient et l'intimident. Mais

la fondamentale préoccupation de son esprit, c'est sa femme,
parce qu'en elle sont ramassées toutes les possibilités désagréa-

bles qu'il envisage. Donc il la craint, il la méprise, il s'en méfie :

il Ja sent plus fine, mais il se sent plus fort. Aussi, pour la mater,

ne croit-il qu'à « Martin bâton ». De là le thème éternel de

la farce, et son éternel trio, le mari, la femme, l'amoureux. La
femme est une rusée coquine : le spectateur reconnaît sa femme
et toutes les femmes. Le mari, en général, est un nigaud : la farce

représente toujours le ménage du voisin. L'amoureux est plutôt
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un iHat qu'un caiaclère : sa séduction est d'ôlre autre, et surtout

de meilleure condition, que le mari. Ce trio devient un quatuor

par le vaU't niais ou rusé, doublure du mari ou de la Icinme.

i'arl'ois 1 amant reste à la cantonade : le couple alors se pn-senlf

dans un Irto-à-tète sans tendresse, ou bien s'annexe la helle-mèr''.

ou un autie couple, pour aboutir toujours à la nitMiie morale.

Voilà, en somme, l'esprit desJarces : un bon sens tout terre à

terre, un manque essentiel de confiance, de charité, de tendresse,

nue moralité réduite à peu prés à la honte d'être dupe, avec une •;

instinctive sympathie pour les dupeurs en tout genre. C'est le type
y

intérieur de l'esprit français dans sa pure vulgarité. 1

Les farces du xv« et du xyi"" siècle sont, au point de vue de '

l'art, presque toutes médiocres ou mauvaises. Il y a bien quel-

ques exceptions : parmi les pièces assez nombreuses qui font la

satire des gens de guerre, tout le monde a lu ce délicieux Fraw
Archer de Bannolct, qui figure toujours dans les œuvres de Villon,

et que nui aujourd'hui ne lui attribue. 11 y a de la gaieté aussi '

dans la farce des Trots Galants et Phlipot '
: Phlipol est ce brave

.]

qui il Qui vive? répond : Je me rends, et qui crie à tour de rôle :
'

« Vive France! vive Angleterre! vive Bourgogne », jusqu'à ce (\u>\

menacé de toutes parts, et ne sachant où se fourrer, il lâche r.

mol grandiose : » Vivent les plus forts! »

Mais, comme je l'ai dit, le thème fondamental delà farce, c'est
|

l'antagonisme du ménage : en ce genre, on a depuis longtemps
|

cité, et on a eu raison de citer, la Cornette- et le Cuvier •''. Là, en

effet, il y a comme un rudiment d'art, une manifestation au moins }

d'un certain sens instinctif qui aurait pu transformer la farce en
*

comédie. Car ces deux pièces nous présentent chacune une idée

comique, développée, retournée, prolongée, de façon à en épuiser -

refTut. Cette fois, les auteurs ne se sont pas contentés d'indiquer
;

la situation : ils ont pris la peine de la traiter. Dans la Cornette,
^

un vieux mari cajolé, berné, prévenu par sa femme, n'entend I

pas le mal que ses neveux viennent lui en dire, et, grâce à uni
stratagème de la rusée coquine, |)rend i)0ur railleries sur sa cor-

nette toutes les vérités qu'ils lui content de sa moitié; dans le

Ciivier. un faible mari, opprimé par sa femme et sa belle-mère, a

accepté de faire le ménage, la lessive, balayer, cuire le pain, soigner

j

le marmot, etc.; mais une bonne occasion s'olîre de s'insurgerj

sans péril, et de redevenir maître chez lui du consentement dej

sa femme. Dans l'une et l'autre farce, la fantaisie boutTonne de

1, t.e Roux de Uno\ , l, IV, n» 12.

i. 1545, L'uuteur est Jeiian d'Abondance, basocttleR <it nouire royal do Pont-Salult

Ksprit. Heoueil Fourniep, p, 438,

8. Anonymsi RsouclU Tournitr el Ploot, «t Ancitn TMAtrt françait, t, I.



l'aclion et du dialogue enveloppe une certaine vérité d'observa-

tion, qui n"est pas même dénuée de finesse.

Malgré ces deux farces auxquelles il faut faire une place à part,

le théâtre comique du xv' et du xvif siècle ne pèserait pas lourd,

si l'on n'avait Patelin '. Mais Patelin, malgré son titre, est une

comédie. H y a là, dans des proportions que la farce ne connaît

pas, un développement des caractères et un maniement des situa-

lions qu'elle n'a pas connus davantage. Dans ce sujet si simple —
un marchand fripon, dupé par un avocat fripon, que dupe à son

tour nu rustre fripon, auquel il avait donné secours pour duper

encore le marchand — dans ce sujet si mince, il y a un tel jaillisse-

ment de gaieté, tant de finesse, tant d'exactitude dans l'expres-

sion des caractères, une si délicate et puissante intuition de la

convenance dramatique et psychologique des sentiments, une vie

si intense, et un style si dru, si vert, si mordant, ici une si exu-

bérante fantaisie et là une si saisissante vérité, souvent un si

délicieux mélange de la fantaisie au dehors et de la vérité au

dedans, qu'en vérité la farce de maître Pierre Patelin est le chef-

d'teuvre de notre ancien thécàtre, et l'un des chefs-d'œuvre de

l'ancienne littérature. Étant du xv^ siècle, et profondément bour-

geoise, l'œuvre manque mauifeslement d'élévation morale : elle

est plutôt prosa'iquement insoucieuse de l'idéal moral, qu'effecti-

vement immorale. C'est moins parce qu'on rit des dupes que
par la façon dont on en rit, absolument de tout cœur et sans

arrière-pensée, ni ombre de restriction, que l'insuffisance morale

de la pièce éclate. Pour celui qui l'a écrite, pour ceux qui la

voyaient, l'action dePatelin était une folie, et l'esprit de Patelin était

la vérité même, la raison et la vie.

On ne sait par qui ni quand Patelin fut composé et joué : tous

les noms, toutes les dates qu'on a doimés ne s'appuient sur aucun
fondement sérieux. Voicf le peu qu'on peut affirmer : la première

édition imprimée est antérieure à 1490. Les allusions à la comédie
et au caractère de Patelin se suivent jusqu'à 1470 : avant, il n'y

a rien. L'auteur est inconnu : la nature du sujet fait conjecturer

qu'il était basochien et voulait amuser les gens du Palais. Agnelet

parle en paysan des environs de Paris, et la pièce est sans doute

parisienne.

Il est visible que dans l'esprit de l'auteur anonyme, cette veine

d'observation exacte et d'expression des caractères que nous avons

1. Éditions I PatheUn te grand et le petit, Vnrh, G. Benoaut, 1490; 4 autres édit. non

datées antérlnnres ii 1500. Édit. modernos : PL. Jarob, Jouausl, 1S70; Herueil Foui^

nier, eto. • -- A consulter : Keoan, M'fsain iln niùralr et ih rritiqui'
; l'elil de Jullevillt

,

iiépemire, etc., p. 49ti



signalée dans \a, poésie narrative ou didactique, s'est renconti''

pour la pioniièro ibis aver. la tradition propre du théâtre comique.

Dti moins Paulin lue parait-il plus prttche fie certains faldiaux. de

certaines non villes, et du lioman >1i' hi Rose, que de la farce, à

la prendre morne dans ses ineilleuTs échantillons.

Mais, et précisément pour cette rais(H», il ne faut pas juger du

genre de la farce par Patelin, qui est resté unique, qui n'a rien

continué, rien commencé, que nous sachions, dans l'histoire de

notre théâtre, qui par consréquent est en dehors du cours normal

<li' son développement. Patelin écarté, 't\ apparaît que la farce est

restée stationnaire, sans faire de pro^j^rès, .sans .s'étoffer, ni se rem-

plir, ni se polir. Accidentellement elle a touché à la littérature, a

l'art; elle n'y est jamais entrée tout à l'ait. Plus heureuse pourtant

que la sollie, tuée par la royauté absolue et policière, que la mora-

lité, absorbée ou étoutïée par la tragédie, que les mystères, chassés

au nom de la Uéforme et au nom de la Kenaissance, la farce,

indestructible, comme le peuple, a subsisté. Les provinces l'ont

conservée; à l'Hôtel de Hourgogne, les conx'diens Tout reçue des

Confrères, et Molière la trouveraj)our fonder une comédie natio-

nale.
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i. La « découverte de l'Italie ». — 2. Tendances pratiques et positives

de la Renaissance française. Les divers moments du xvi"= siècle :

confusion, puis séparation et organisation. Résultats.

La fécondité du moyen âge semblait tout à fait é^iiisée à la fin

du xv<= siècle : le dogme limitait l'essor des esprits, eTîëimiail de

tous côtés riiorizon. L'idée théologique de la vérité révélée con-

damnait la philosophie même à l'idolcàtrie du iex^e perpétuellement

commenté et développé. L'intelligence, dans l'exercice logique,

sacrifiait le résultat à l'effort. Les âmes au fond desquelles vivait

encore une foi intense, avaient perdu l'enthousiasme : les nobles

avaient ruiné la féodalité, les gens d'Eglise étaient en train de

perdre l'Église et la religion : les grandes idées périssaient par les

hommes qui les représentaient. L'esprit bourgeois triomphait par-

tout, tout positif, fait de bon sens et de raison pratique, mais

desséché, démoralisé par le spectacle de la forme qu'avaient donnée

au monde ces grandes puissances de l'Eglise et de la noblesse,

tourné vers la défiance railleuse, vers la négation hostile, tirant

du train des choses une leçon de ruse et d'égo'isme, le culte du faif
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et <lu succès, voué enfin ;i la poursuite des jouissances m£tc-

rielles. Il avait fait la liltt-ralurc à son iina^'e : une littérature

pauvre d'idées, de sentiment vulgaire et cynique, de forme aisée

et légère sans grandeur, à laquelle les érudits des cours féodales

n'étaient arrivés qu'à opposer une littérature vide, de forme com-
pliquée, capable seulement de donner le sentiment d'un immense
elTort évanoui dans le néant dos résultats, dans le néant même des

intentions.

Quelques tentatives s'étaient produites pour élargir la pensée,

nu renouveler la littérature : mystiques, hérétiques, philosophes

et curieux «le toute sorte avaient, avec plus ou moins de succès

individuel, essayé de rompre le réseau du dogme. Certains tempé-

raments avaient trouvé en eu.\-mémes des sources profondes de

rétlexion ou de poésie : diverses influences avaient excité çà et là

des commencements de philosophie et d'art. Une grande idée

s'était levée, l'idée nationale, lien des âmes et principe d'uuitè

littéraire : elle pouvait i)rendre la place des idées centrales et com-

munes, d'où l'inspiralion du moyen âge était sortie.

Mais rien n'aboutissait : dans la littérature, qui seule doit nous

occuper, tous les efforts individuels se perdaient dans l'inerte masse

des débris du passé. Ni génie d'un homme, ni commun sentiment

n'avaient la force de rejeter le poids encombrant des choses mortes.

Tous les germes furent, non pas, comme on le croit trop souvent,

étouffés, mais excités, épanouis par la Uenaissance.

1, I.A DÉCOUVERTF, DE I.'iTAl.lE.

On se représente communément la Renaissance comme un

réveil de l'antiquité. Cela n'est pa> vrai de la France, ou du moins

n'est pas complet ni exact. Le xiv« et le xv^ siècle auraient fait la

Uenaissance, si l'antiquité seule avait suffi pour donner au génie

français l'impulsion efficace et définitive. Nous avions les anciens,

nous les lisions, nous les aLlmirions : nous ne savions pas ce qu'il

y fallait admirer et prendre, ce qui nous était utile et nécessaire

pour nous développer. Il nous fallait lidéc de Vart, idée que peut-

être la tendance pratique de notre lomiiérament national répugne

à introduire dans la littérature, qu'en cinq siècles il n'avait pas

acquise, que ]»eut-étre il ne pouvait absolument pas s'adapter

dans toute sa pureté, et qu'il lui fallut toutefois saisir le plus pos-

sible pour s'exprimer par elle dans une grande littérature. Le

t XVI'? siècle, au point de vue strictement littéraire, n'est en somme

! que l'histoire de l'introduction de l'idée d'art dans la littérature

française, et de sou adaptation à l'esprit français.
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Or cette idée nous vint non de l'antiquité, mais derilalio, qui enl

avait fait l)riller déjà une étincelle dans la poésie de'ce denii-Ualicn,

le prince Charles d'Orléans : l'Italie nous révéla l'art de l'aiiliquilé.

Ld Renaissance française est un prolongement et un edot de la

llenaissance italienne : la clironoloi^ie seule suffirait à l'indiquer.

I
ï.a rencontre do la France et de l'Italie se fit dans les dernières

années du w" siècle : il ne s'agit plus de quelques individus qui

portent ou rapportent chez nous quelques lueurs de civilisation

ultramonlainc. C'est l'armée de Charles VIII, toute la nobk-sr.e

toute la France, qui se jette sur l'Italie : après, c'est l'armée de

LouisXII ; après, c'est l'armée de François I''^ Cinq ou six fois en une

trentaine d'années, le flot de l'invasion française s'étale sur la

terre italienne, et se retire sur le soî français : vers lo2J), la péné-

tration de l'esprit, de la civilisation o'Italie dans notre esprit, notre

civilisation, est chose faite, et notre race a fécondé tous les germes

qu'elle portait en elle '.

Je ne puis faire ici le tableau de la Renaissance italienne : je dois

me borner à rappeler brièvement ce qui explique le soudain agran-

dissement de notre littérature. L'Italie la première avait retrouvé

les deux clefs de l'antiquité : elle avait compris la vérité, senti la

beauté des œuvres anciennes. Le christianisme poussait toujours

hors de la nature, ou contre la nature : l'antiquité ramenait à

la nature, et faisait voir la puissance de la raison. Elle révéla

aussi le prix de la forme et l'intime parenté de la littérature et

des beaux-arts.
'

Aux Latins, toujours présents et vénérés, elle avait, dans le

cours du xv'' siècle, ajouté les Grecs : si superficiellement que

soit hellénisée la Renaissance, si clairsemés qu'aient toujours été

les vrais hellénistes, en Italie et ailleurs, cependant l'action des

(irecs fut immense et heureuse : de Platon découvert et d'Aristote

mieux compris, d'Homère et de Sophocle, sont venues les plus

hautes leçons de libre pen>ée et d*art créateur, et ils ont peut-éfre

le principal mérite de l'heureuse évolution par laquelle la Renais-

sance, échappant aux creux pastiches et aux grâces bâtardes,

atteignit l'invention originale et la sérieuse beauté.

Appuyée sur l'antiquité, l'Italie prenait confiance eu la nature

1. A consulter -. Michelet, Histoire de France au xvi« siècle. Renaissance; Bavr.-

khardt, la Civilisation en Italie au temps de la Renaissance, trad. Schmilt, 2 vol.

in-8, 1885; Faguet, XVI' siècle, 1894, in-12, Avant-propos ;
3.-E. Spingarn.A hislory

of Literary criticism in the Renaissance, 1899; E. Picot, les Français italianisants

au XV/' siècle,? vol., 1906-1907 — Il faut ici se garder des généralisations impru-

dentes. Ce que je dis de la littérature ne serait pas vrai de la peinture et de la scul-

pture, qui étaient lOin ?'ètrc réduites à la même stérilité à la fin du xV siècle, et

dans lesquelles l'élépance italienne du xvi< siècle donna parfois de funestes leçons à nos

artistes, surtout en peinture, où les modèles anciens manquaient pour balancer et

corriser cette influence.
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V hiimniii*', ronUance en la laison; écartant la coiitiaiiilo du dogme,

j la tristesse il»' rascélismc, elle faisait en tons sens l'cxpcrionce des

forces lie l'esprit : forte de la première et saisissante victoire de la

laison sur la théolofjie dans la découverte de tlolomli, elle alTran-

cliissait les sciences et la philosophie, et s'essayait librement, par

tonte sorte de pointes hardies, à les constituer dans leur pleine

indépenilancc. Elle travaillait à réaliser en latin, mais déjà aus?i

dans sa langue, les formes charmantes ou splcndides qui la ravis-

saient dans l'éloquence et la poésie des anciens.

Elle se mettait à aimer la vie : elle rêvait la vie comme une féfc

et comme um^ œuvre d'art, bonne et belle, elle y réinié^iiait la

bienfaisante douceur de ces biens naturels que l'antiquité avait

lant adorés, la lumière, l'espace, les ombrages, les eaux, les

lleurs; elle y jetait toutes les commodités, toutes les splendeurs

(le l.i richesse et du luxe, tous les agréments de la société. Dans

ce cadre charmant, elle posait l'idéal de riionjme complet : le

corps souple, robuste, gracieux, amené à la perfection de sa force

et de sa forme, non plus instrument vil et méprisé, mais valant

par soi, ayant tlroit à l'iMilière réalisation de ses fins proj)res et

particulières, droit d'être et de jouir le plus possible; l'âme parfaite

aussi en son développement, enrichie de tous les modes d'exis-

tence qu'il lui est donné de posséder, sepanouissant avec aisance

dans sa triple puissance d'agir, de comprendre et de sentir.

Rompant tous ses liens, rejetant la gène de la loi morale, l'op-

pression des préjugés et des respects traditionnels, l'individu

tend à être le plus longtemps possible : il affirme que sa valeur

est en lui, et de lui; le mérite seul inégalise l'égalilé naturelle des

hommes; l'idée de la gloire raffine l'égoïsme instinctif, et fournit

un principe d'action suffisamment revêtu de beauté; par elle, l'in-

dividu emploie sa vie ii se créer imk' vie idéale après la mort, plus

prochaine et plus humaine en qnehpie sorte que l'éternité promise

au juste chrétien. La théorie de la r//7», d'où tonte noiion morale

est exclue, fait de l'individu même l'œuvre oii l'individu travaille

à réaliser la plénitude de la force et de la beauté.

Eu uii mol, l'Italie du xV siècle offrait nn mélange infiniment

-(•(luisant (le curiosité érudite, de lieautéartisliijue et de délicatesse

mondaine. Mais partput, dans l'aise ('Icganle delà vie comme dans

l'élan hardi de la pensée, une sensation esthétique se dégageait :

dans la poliliiiue, l'amour, la philosophie, la science, le besoin s'en-

veloppait d'art, et l'activité humaine, s'affrauchissant des fins parti-

culières qu'elle poursuivait, iiis dépassant, se complaisait dans la

grâce de son libre jeu, ou se réalisait en formes d'une absolue beauté.

Deux choses couraient grand risque : le dogme avec l'Église qu'il

soutient, et la morale, la pratique aussi bien que la théorique.



Qu'on se reprôseftte la France île fiOt descendant pour la pre-

mière fois de l'autre côté des Alpes, les fils des compères de

Louis XI, des conipagnons du Téméraire découvrant soudain au

sortir de leurs bonnes villes et de leurs maussades plessis la

daire et délicieuse Italie : ce l'ut une stupeur, un éblouissement,

un enivrement. Ils lurent pris par tous tes sens et par tout l'es-

prit : une conception nouvelle de la vie s'éveilla cb etrx, et ils

commeuièrent à transporter chez eux totft ce qui les avait ravis

là'bas : ils voulurent avoir des palais, des jardins, des tableaux,

des statues, des habits, des bijoux, des parfums, des livres, des

poètes, des savants, des animaux rares, de- la science, de l'esprit,

comme en avaient les Médicis, les ducs d'Urbin ou de Ferrare;

quand ils revinrent en France, toute la Renaissance y entra avec

eux, un peu pêle-mêle, dans leurs cervelles comme dans leurs

fourgons,

2. VUE GÉNÉRALE DU XVF SIECLE.

La secousse décisive était donnée; tous les germes qui dormaient

épars dans la décomposition de l'aneienne France commencèrent
d'évoluer. H fallut une vingtaine d'années et, avec François I'^'",

l'avènement d'une génération nouvelle, pour que l'universelle trans-

formation apparût. Mais il est curieux de voir comment, dans ce

contact d'une civilisation supérieure, qui la. domina si puissam-

ment, la France préserva, développa même son originalité litté-

raire : chaque élément de la Renaissance italienne fut adapté, trans-

formé ou éliminé par ce génie français dont elle a tout à coup

éveillé la force. Moins artiste que le génie italien, il a des ten-
;

dances pratiques et positives qui l'orienteront vers la recherche :

de Ta vérité scientifique ou morale : il trouvera de cè~~aSTt~Tm -,

.ippui dans les races septentrionales, en Angleterre, en Flandre,

.n Allemagne surtout, où la Renaissance prend la forme de l'éru-.

dition philologique et de la réforme religieuse.

L'étude de l'antiquité et la vie de. co^ur sont comme les deux
\

portes par où un air frais et vivifiant arrive à notre littérature,
j

Les studieux jeunes gens nés dans les dernières années de

Louis XI, que l'éducation scolastique avait laissés inquiets et

affanws, lisent avidement, avec un esprit nouveau, avec l'esprit des

Pogge, des Valla, des Guarini, les grandes œuvres latines dont le

moyen âge n'avait ni pénétré le sens profond ni senti l'admirable

forme : ils reçoivent la révélation de ce qu'avaient caché trop

longtemps les bibliothèques des couvents. Lucrèce, Tacite, Quinti-

lien, une grande philosophie, une profonde psych<jlogie, une fine
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rhétorique. Dt'jii hommes, ils s'eiifermeut dans un collège, ils

échappent à l'inertie d"un couvent, comme Budé ou Rabelais, pour
épelcr ces lanjjjues si nouvelles et si anciermes, les langues fonda-

moniales de la science et de la relii^ion : l'hébreu, le grec. D'autre

part, le roi, les princes ont leur cour, somptueuse et polie; il leur

faut des pot-les pour l'orner; mais, avec le luxe brutal et la lourde

sensualité du moyen âge, ils ont rejeté aussi le pédantisme

grimaçant de la « rhétorique ». Leur esprit plus ouvert vent qu'on

ramiisc avec le jeu éliiicelant dos idées, non plus avec le cliipietis

baioque des mois; et ils diMiiandent au.\ lettres la mémo sensation

de notle et lumineuse élégance, que leurs nouveaux palais, leurs

tableaux, leurs habits même et leurs armes leur donnent.

Dans la première époque de la Ilenaissance française, les divers

courants ne se distinguent pas : tout se confond. Erudits et

poètes s'assemblent autour do François l""", autour surtout de sa

sœur Marguerite. Le Fovre d'Ltaples est un helléniste et un théo-

logien : il sert rilumanisme et la Réforme. Dcspériers sert la

Réforme, la libre pensée et la poésie. Marot, poète de cour, est un
protestant de la première heure. .Marguerite elle-même unit la

poésie, le mysticisme, l'humanisme, le zèle de la morale; on sent

dans cette période comme un effort pour réaliser l'idéal italien

de l'homme complet, dont le hbre développement physique et

moral ne souffre point de restriction et de limites.

Puis le mouvement se précise : les éléments hétérogènes se

séparent; les tendances divergentes s'accusent. Vne première rup-

ture, à laquelle aide l'exemple de Luther, dégage la Réforme de

la Renaissance : Calvin se pose en face de Rabelais. La morale

reparait comme l'objet supérieur de la Réforme religieuse : Marot,

trop prolestant pour rester à la cour, est trop peu moral pour

vivre à Genève. Même dans la libre philosophie, dans Rabelais,

comme plus tard dans Montaigne, l'établissomont d'un idéal do la

vie prati(|ue devient la fin princi|)ale que |)ouisuit la laison. C'est

l'élimination do la virlù ou, si l'un veut, de la notion de l'art pur

appliqué à la forme de nos actes.

L'art s'élimine aussi, par la tendance esscntiollo do l'esprit fran-

çais, des autres ouvrages de la pensée. L'humanisme, par les efforts

de Budé, de Rabelais, de Turnèbe, de Lambin, de Cujas, de Ramus,
des Estienne, abandoime chez nous l'imitai ion artistique pour
l'examen critique : il devient la philologie; Ronibo est vaincu par

Érasme. Toutes les sciences si; détaohont et se cuiislituent : histoire,

philosophie, politique', àgronomio, sciences naturelles : les spécia-

lités, les écrits li-chniquos apparaissent en l*aré et Palissy. Un
grand élan tic curiosité porte le raisonnenienl et roxpérieuco vers

la cuQquétc de lu vérité ^cientilique, plus rigoureuseinâiU Uéllnic
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qu'elle ne Ta jamais été chez les anciens, parce qu'elle emprunte

le caractère d'absolue riyueur de la venté théologique h laquelle

elle s'oppose. Ces sciences et la philologie se séparent de la lilléra-

ture : celle-ci garde l'homme moral, et le grand traducteur du

sfècle, Amyot, ofTre Plutarque, non aux philosophes, ni aux gram-
mairiens, mais à tous ceux qui veulent savoir ce que c'est qui'

l'homme et que la vie.

Cependant un grand effort se fait pour élever à la forme de l'art,

sinon toute la littérature, du moins celle de ses partféi'qui peut le

mieux s'y prêter, ou le moins s'en passer : la poésie. La poésie de

Marot avait déjà un 'certain caractère d'art 1 mais c'était un art

mondain, fait d'élégante netteté et de distinction aisée; car le pre-

mier effet de la Renaissance a été de ranimer chez nous la j)oésie

aristocratique. L'art, la^ràce, la beauté sont reçus d'abord comme
cliôses souverainement nobles; et, pendant tout le siècle, les essais

de création artistique s'enveloppent d'aristocratique délicatesse.

Cela apparaît chez Ronsard, dont la poésie d'homme d'épée et

d'homme de collège implique à ce double titre le mépris du bour-

geois et du populaire. Il essaie d'atteindre à la beauté de la

poésie grecque : par la combinaison du lieu commun et de l'image,

dans les moules rythmiques et poétiques des anciens, il essaie de

s'élever au grand art. Lui-même et son école remettent en usage

les formes littéraires des anciens, les genres, ode, épopée, satire,

élégie, tragédie. Impuissants à l'imiter, ou effrayés de son demi-
échec, ses disciples et ses serviteurs laissent le grand art antique,

se réduisent à l'alexandrin, au gréco-romain, enfin, avec Des-

porles, à l'art italien, retour qui met en lumière la vraie origine

et l'agent efficace de notre Renaissance. Ce goût mièvre et mon-
dain est comme une banqueroute de notre poésie, qui semble
revenir à Charles d'Orléans, à Marot, si l'on veut, avec le naturel

eu moins. De l'esprit et de la distinction, il semble que ce soit tout

l'art où nous puissions atteindre : un art charmant et petit, dont

la principale affaire sera d'orner les salons et d'amuser lés cours,

et qui n'aura guère que la grâce d'un bibelot ou la beauté d'un

ajustement.

Pendant que la poésie reculait de. l'iielléaisme à l'itaUaaismû, la

division des éléments de la Réforme et de la Renaissance s'était

achevée. De la détermination des tendances, et de la précision

des doctrines, avaient surgi des oppositions, des polémiques, des

guerres, où le xvi" siècle dépensait largement sa fougue passionnée

et sa robuste vitalité. Ce fut une cause, en un sens, d'abaissement,

en un autre, de renouvellement pour la littérature. Hommes,
œuvres, genres, tout ce qui était pialiqiie ou actuel, tout ce qui

servaiit ou ëjcprim^it le»> intérêts ou les passions de oiiconstancti,



prit le dessus. A travers toute sorte d'écrits éphémères ou vul-

I gaires, injurieux, partiaux, mesquins, deux j^enres s'y éprouvèrent

et se foiaièrent : les tnétnoires el re/07U( «ce. La, poésie, qui se per-

dait dans rimitalion ai tilioielle eriés froides érûcTîtlons, se rap-

procha de la réalité, elle apprit à puiser aux vraies sources des

senTïaieuts profonds et généraux ; la loi catholique de Ronsard, le

zèle prolestant de d'AuLigne lira deux le meilleur et le plus pur

"Se leur poésre. Cette période se clôt par la Salire Ménippcc,

œuvre de circonstance et de polémique, dont rintérèt dépasse la

circonstance, et dont la polémique annonce l'apaisement.

Dès le temps des hitles, un giand esjtrit qui s'est tenu à l'écait

des luttes a marqué le but; éclairé par le Plutarquc d'Amvot. Mon-
taigne fixe à la littérature son domaine, la description de l'horiime

moral; très positif sous son apparent scei»ticismé, il exclut àTaTôîs

3e son- idéal l'érudition encyclopédique et i indilTérence morale,

et ramène le type italien de l'homme complet au type plus réduit

et plus solide de l'honnête homme.
Sur les fondements qu'il a posés s'élève la littérature du rè^ne

de Henri IV : mais tandis que le rationalisme de Montaigne excluait

en réalité le christianisme, les Charron, les Duperron, les François

de Sales cherchent dans la religion à la fois le couronnement et la

condition préalable du rationalisme. Insensiblement le xvn" siècle

se dégage du xvi" : la fougue cède à la discipline, la sensibilité à

la raison, le lyrisme à l'éloquence.

Tout cela, c'était, au fond, le retour de l'esprit bourgeois : d'abord

comme submergé par l'aristocratique civilisation où avaient floui i

l'élégance de Marot et la splendeur de Konsard, il reparaissait,

mais affermi, étendu, ayant pris conscience de sa force et de sa

fonction, avide enfin et capable de toutes les vérités.

Restait qu'il acquit la notion et le sens de l'art : ce fut l'oflice

de Malherbe de les lui adapter. Malherbe sauva l'art du naufrage de

Ronsard, et, tandis qu'avec Desportes la poésie relournail aux firàces

étriquées de la mondanité spirituelle, Malherbe fit d'une ma'n

un peu brutale la soudure de l'art antique et de la raison moderne.
Kn proposant à l'art de manifester la raison, il trouva la formule

(jui résolut le grand problème littéraire du siècle, et nous rendit

. possible l'acquisition d'une grande poésie. Vers le même temps

Hardy, si peu artiste, organisait la plus haute forme d'art qu'ait

possédée notre littérature classique : il adaptait la tragédie au

public, et la transportait de la rhétorique lyritpie à la psychologie

dramatique. Le xvii'' siècle commençait, et allait recueillir les

résultats de la grande agitation du xvj" '.

1. J'ni essayé de dessiner le plus exactement possibL i courbe du développement

Uo lu liUoratiiro au xvi° ttii'-ulu. Muiti un cuiiçoil que U via ne s'ajuste point ex.'iclo-



On voit tout lo chemin qui a été parcouru en unsiùcle. Ou pour-

rait dire en deux mots que, au contact de l'Italie, et sous l'intluence

de l'antiquiti*, le bon sens français a dégagé d'abord l'idée de

vérité rationnelle, puis celle' de beauté esthétique, et que, deman-
dant à sa littérature une vérité belle et une beauté vraie, il en a

circonscrit le domaine aux sujets dans lesquels la coïncidence ou

bien l'identité de ces deux idées se trouve le plus naturellement

réalisée.

mcnl A nos cadres ; les périodes que j'ai indiquées ne sont pas séparées par une

limite toujours précise; elles montent l'une sur l'autic, se pénètrent; il y a des pro-

longements, des enclaves. 11 suffit que le mouvement général soit justement indiqué;

on devra du reste se reporter aux tableaux chronologiques pour comprendre et la légi-

timité essentielle et les exceptions nécessaires de nos divisions. La première période

irait de 1515 à 1535: la seconde, do 1535 a 1562; la troisième, de 156'2 à 1593; et de

œlle-là se dép:açrerait Montaigne. La dernière irait enfin de 1593 à 1615 environ, où

commencerait à peu prés le vrai xyii» siècle.



CHAPITRE lî

CLEiVIENT MAROT

Lvs (ircmiciL's années ;ln xvi' sii-cle : les poêles d'Anni; de Ure-

ta.i.'iie.— 1. Le roi Kran^oisl"". Humanisme, hellénisme; libri's éliiilcs

<'l, raison indépciulanle. Eriidits et Iraducleiirs. — 2. La reine de
Navarre : mélange en elle du moyen âge, de l'Italie et de l'anli-

quilo, de la Renaissance érudite et de la Réforme religieuse. —
3. Clément Marol. Son prolestanlismc. Ses attaches au moyen âge,

à l'Italie, aux Latins. Son caractère et son talent. Sa fdarc dans le

mouvement général de la littérature. — 4. Le pélrarquisme :

Mellin de Saint-Gelais. La chevalerie : VAmadis.

Pendant une vingtaine d'années, l'esprit de la Renaissance siii-

liltrc chez nous : mais le xv^ siècle reste pour ainsi dire toujours à

l'avant-scène. Charles VIII est un féodal, une épreuve alTaiblic du

Téméraire; Louis XII, un bourgeois, une épre^ive alTaiblie de

Louis XI. Avec sa bonhomie avisée, Louis XII estime les lettres

surtout par les services qu'elles rendent, comme moyen de publi-

cité ou de polémique. Mais la reine Anne les aime pour elles-

mêmes; elle s'enloure de poètes : et naturellement celte duchesse

de Bretagne fait fleurir à la cour de France 1a poésie tourmentée
et vide dont la féodalité princière du xv- siècle avait été si éprise.

Elle emplit sa maison, celle du roi de rh'toriqiceurs. L'Epinettc dit

jeune ])i'incc ronrjiiérdnt le royaume de lionne Renommi'e, œuvre de

Simon Bougoiug, donne une idée suflisante de cette poésie des

valels de chambre ou secrétaires du couple royal, et montre en

eux les héritiers directs des Mescliinot et des Molincl. Mors de la

cour, d'autres rivalisent avec eux : d'autres continuent Coquillart

et, dans ses basses parties, Villon '. Pas de milieu entre le réalisme

grossier et l'idéalisme creux : ici la nature est triviale, là elle est

contrariée.

Cette << rhétorique » dont se réjouit la laide et pédante Anne,

1. Par cxciri|)le, Ch. de Boui'digiic, aiileur de la Légende df mailr(; Pierre lùtifeu,

.\nf;ers, 1526. Lo fond csl diRni? des repues franches : la forme se ressent du voisinage

de Jcau Cretiu et de Joau Lemairu.
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marche contre la nature, et met son progrès à s'en éloigner.

Cependant elle ne peut tout à fait s'abriter contre les souffles

nouveaux : Jean Le Maire de Belges, qui fut historiogiaplio de

Louis XII, écrit ]es'lllastm(iom des Gaules ', vaste compilation de

récits fabuleux, où se heurtent singulièrement l'érudition saugrenue

d»i moyeu âge et l'enthousiasme poétique de la Renaissance.

Dans des périodes larges et nombreuses, illuminées de beaux mots,

un peu guindées encore, mais dont les lignes sont vraiment nobles,

il encadre, de clairs paysages, il exprime la grâce plastique des

beaux corps et des groupes harmonieux. Ce littérateur interprète

les mythes antiques avec l'âme d'un peintre ou d'un sculpteur

italien; mais le Flamand reparaît çà et là par certaines touches

grassement réalistes. Ce même homme qui fait souvent des vers

dignes de Molinet, est un ouvrier intelligent qui prépare l'instrument

de la poésie future; il introduit chez nous la terzarima, et Clément

Marot tiendra de lui quelques excellents secrets de facture ^.

1. HUMANISME ET HELLENISME SOUS FRANÇOIS F''.

En 1515, changement soudain de décor : dès que paraissent

François F' et sa sœur Marguerite, à la vulgarité bourgeoise, à la

boursouflure bourguignonne succède toute la splendeur italienne

de la vie de cour.

François I'^'" est assez ignorant, léger, superficiel : il semble
qu'en fait d'art il ait eu surtout le sens du décor, surtout du décor
mondain et fastueux. Il a aimé les tableaux, les statues, mais
plus encore les bâtiments : l'architecture est son art favori. Sa pas-
sion est de se créer des demeures dignes de lui, où sa royauté
s'encadre et ressorte ; et s'il recherche les tableaux et les statues,

c'est un peu parce qu'il y voit un mobilier royal. Il a de l'intel-

ligence.au reste du goût : il aime la poésie, il fait des vers ', comme
Marot, trop souvent comriie Jean, mais jiar rencontre aussi comme
Clément. Il a l'imagination abstraite, subtile, spirituelle, des sou-
plesses et des sourires nouveaux dans la sécheresse un peu triste

d'autrefois.

Saint-Gelais et Marot, des épîtres et des chansons, suffisaient à

la passion spontanée du roi : de lui-même, il n'avait pas besoin
d'une autre littérature. Mais un Frédéric d'Urbin, un Laurent de

1. Éditions . Paris, 15!3. Œuvres de Jean Lemaire de Belyes, ùd. J. Stecher, Lou-
vuiu, 1SS2-1891, 4 vol, in-8 et une notice.

2. Ainsi, de ne pas faire tomber la césure sur un e muet, d'alterner les rimes mas-
culines ou féminines; cetle dL-rnière règle non encore obligatoire.

'3. Édition : Poésies de François J", tti-., éd. Champollion-Figeac, 18'(7, p. in-fol.
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Mcdîcis, et tant d'antres princes bien petits devant nn roi de France,

lui avaient jiar leurs exemples incul(7iié cette croyance, qu'un sou-

verain aceornpli se doit à lui-même de prntf^t^er IouIp> les formes
• le l'esprit et de !a science, d'orner son règne de philosophes et

(1 hellfiiisles aussi bien que de peintres et de poètes. Il élargit sa

(•iiriosit6, il otfvrJt sa cour, sa favcor, son esprit à Rinl»', aux
liiaves (éruditions, à la ijrande antiquité'-. Sa protectifin facilita la

victoire de fininianisinc stn* la discipline du moyen âge.

I.e grec '• nous l'avons vu déjà, est absent du moyen Age. Sauf

quelques moines irlandais qui en avaient un instant réveillé la tra-

dition, les plusi.'rands espiitseux-?Ti^mes, tels quefierberl, l'avaient

ignora. Le seul auteur grec connu était le pseudo-Denys l'Aréopa-

gife, identifié h saint Denis, en l'honneur de qui, le f6 octobre, on

célébra tous les ans jusqu'en 1789 une messe grecque à l'abbaye

de Saint-Denis. Les traductions de quelques ouvrages d'Aristote

n'impliquent aucune intelligence de la larigne ni surtout (!e la

|)ensée grecques : on lisait la Poi'tiqtte, et nous voyons, dans un
traité de métrique du xrV siècle, les poèmes de Lucain et de Stace

don.i<''S comme exemples de ttàgédies. Les dominicains, pour l'in-

térêt des études lliéologiques et de leurs missions lointaines, sem-
blent s'être préoccupés du grec, comme de l'hébreu : on a d'eux

quelques traductions faites sur les originaux. .Mais, au début
<lu xv^ siècle, l'ignorance est encore si entière que Jean de Mon-
treuil ne peut déchiffrer dans .liivénal et dans Hoère le fameux
-•v(7)0i <t£3(UT6v. Cependant le besoin de connaitie les langues des

Kvangiles et de la Mible devenait plus pressant : et peut-être, en

exécution de résolutions prises depuis assez longtemps, l'univer-

sité de Paris doniia-t-elle cent écus à riiégoire Tifernas en 1'k"»7

pour enseigner le grec avec la rhétorique. Dés 1 \iy.\, m<';me

dès 1W7 selon une lettre de Jean de Montreuil, un maître d'hébreu

avait été rétribué. Ces essai.s, semble-t- il, ne se soutiennent pas;

et Tifernas, qui munrut quelques années après en Italie, ne tut

pas remplacé.

On continua d'étudier exclusivement le latin. Les éludes hlté-

r-'iies refleurissaient depuis la fin du xiv» siècle : les humanités
faisaient une concurrence, modeste encore, mais réelle, à la logi-

que. Guillaume Fichct à la Sorbonne, Hoberl tiayuin aux Matliu-

rins, d'autres aux Bernardins, à Navarre, enseignaient la rhélu-

1. A consulter : E^'W. i Hvll>'itisme en /'rmico, l'uris, -2 vol. in-S, 1800; Thurol,
Dk rort/anisation de l'enseignement dam l'Université de Paris, Paria, m^, 1850;

G. KoupiTC, linish'e. Pans, 1874, in-8; DelnriieHe. fi. liuiU. Pari?, 1907, in-S;

A.Lcfranc, Hislotre du Coll^ifC rie Ffame, V'.iri», l^itS, in S; S. »irecr. Qatrin tioti-

Uam habiierunl liityux ItehrrnrxCInistiaiii médit tempnria in Onllia, iti-S, 1803; Cf.,

en outre, Rahclat», iivros I cl 11; cl Bayle, Dict. cril., arl. Andrelin, Ùrda, Outlé,

Érasme, Caslellaii, Fivre {le) d'Élaptes, etc. '
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rique, et Ja Faculté, en 1489, assigna une heure dans l'après-dîner

aux poétea^ c'est-à-dire aux maîtres des humanités.

Le xw" siècle s'ouvrit et l'esprit du moyen âge dominait encore :

les logiciens méprisaient les grammairiens; la dispute fut en hon-
neur jusqu'après lo31 '. k on n'entendait parler, dit Ramus, que de
suppositions, d'ampliations, de restrictions, d'ascensions, d'expo-

libles, d'insolubles, et autres .chimères {wreilies ». On lisait tou-

jours le Floretus, Facetus, Tartaret, Buridan , Pierre d'Espagne;
et le Doctrinal d'Alexandre de VilLedicu (tin du xm'' s.) demeure
la base de l'étude de la langue latiae jusque vers 1.j14, où l'ex-

pulse le Rudiment de Jeaji Despaulère. Muret, Ramus, Lambin,
lous les érudits qui oot fréquenté les cours de l'Université dans la

première moitié du siècle, gont unanimes dans leurs doléances,

a( lestent l'absolue vérité des satires de Rabelais II «'est pas
jusqu'à Harot, si peu érudit, qui ne se plaigne de J'iusuffisance

des études :

En effet, c'éloient de grans Ijesies

Que le« régens du temps jadis :

Jamais je n'entre en paradis,

S'ils ne m'ont perdu nja jeynesse.

Mais vers l'époque de l'expédition de Charles VIJI, l'humanisme

engagea vivement la lutte, et força peu à peu les portes des eol-

lèges, où depuis le siècle dernier étaient renfermés les étudiants.

Fauste Androlin venait d'Italie enseigner les secrets de la versifl'^

cation antique. Des hommes studieux qui avaient achevé l'aneien

cycle d'études se remettaient à l'école. Budé avait vingt-quatre

ans, il avait .terminé son droit, quand, vers 1491 ou 1492, il reprit

les auteurs latins, surtout les poètes, et commença de les com-
prendre; Erasme avait près de trente ans, en 1496, quand il s'en-

ferma comme boursier au collège Montaigu. Par sa science, sa

maturité, sa fièvre d'enthousiasme, cet écolier valait un mattfe.

Il avait déj<à écrit deux livres de ses Anti-barbares, titre éloquent

qui lui seul est un manifeste. 11 a consigné plus tard dans un

colloque ( 'I/ôuoçaYÎf») ses souvenirs de Montaigu : l'ascétisme imbé-

cile et inélégant, Ja nourriture sordide, l'écœurante malpropreté,

les manières brutales; et de telles rancunes exprimées après vingt

ans attestent bien qu'avec l'étude des anciens se développe une

conception absolument nouvelle de l'ordre général de la vie.

Rares étaient encore les ressources : Érasme, Budé furent eux-

mêmes leurs propres maîtres : aÙTOfjLaôôç te xat ô^j/tîxaOri?, dit celui-cj,

« j'ai appris tout seul, et tard ». La ruine de l'empire grec avait

envoyé en Occident de savants hommes, mais aussi toute sorte de
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u'oiii;, i|iii ii'avnieril de grec que le nom, et, s'ils savaient a peu
pit's leur lan^nie nationale, étaient tout à fait incapables «le I en-

seigner. iUul<' sadresso an Spartiate George llermonyme; Krasmc
rencontre un (irec artanié, Michel Pavius, qui le t'ait payer très cher :

tous les deux, après quelques leçons, renoncent a rien tirer de

leurs professeurs. .

En loOO paraissent à Paris les Adages d'Érasme; c'est toute la

lumière de l'antiquité qui se répand à flots ï>ur le monde : dans
ce petit livre est ramassée la quintessence de la sagesse ancienne,

la fleur de la raison dAlliènes et de Home, tout ce r|ue la pensée

humaine suivant sa droite et naturelle voie peut trouver de meil-

leur et de i)lus substantiel, avec cette forme exquise et simple

<}ui s'était perdue depuis tant de siècles. A l'apparition des Adtnjes,

tous les esprits qui cherchaient et attendaient se sentirent comme
inondés de la grâce de l'antiquité. Peu après l.SOO, Henri Estjenne

commence à imprimer des livres latins. Kn 1502, liiidé traduit en

latin un traité de Phitarque. Kn 1504 ou loOo. Le Kèvre d'Étaples

explique la grammaire grecque de Théodore Gaza au collège de

r.oqueret. Jérôme Aléandre, Jean Lascaris arrivent d'Italie. En
1507, Tissard édite chez Gourmont le premier livre grec qui ait été

imprimé à Paris, cet informe et touchant liber gnomagyricua, où

éclate à la fois tant d'ignorance et de bonne volonté. Puis on public

une grammaire, un dictionnaire, en 1523 deux chants de l'Iliade,

en 1528 sept tragédies de Sophocle. Cependant, dès 1519, Homère

a paru en français, il est vrai d'après le lafir., dans la version

parfois heureuse de Jehan Sauxon; Le Fèvre d'Étaples, qui a

édité et commenté en latin les Êpîtres de saint Paul en 1512, Iradiiil

en 1523 les Évangiles, en 1530 la Bible. Thucydide, traduit par

Claude de .Seyssel, parait en 1527. Budé avait renouvelé le droit en

1508 par ses notes sur les Pandectes; son traité des Monnaies cl Me-

taures a7zcic'?inc.s (1514) tournait l'humanisme vers l'exacte érudition.

11 était naturel qre ces gens qui s'étaient faits eux-mêmes,

eussent foi en Icui' esprit, dans la raison luimaine qui, en eux,

soutenue par la volonté, réglée par la méthode, avait été à la

science à travers tous les obstacles. N'ayant pas eu de maîtres, que

devait conipter pour eux l'autorité? .Non moins naturellement

tous les Thubal Hoiophernes et les Janotus de Bragmardo des uni-

versités enrageaient. La grande révolution pédagogique de l'hu-

manisme, (jui se résume dans la sunstitulion de la composition

écrite à la dispute orale, mettait les logiciens au désespoir. Mais

surtout les théologiens écumaient. Toutes ces langues, l'hébreu, le

syriaque, le' grec plus encore, leur étaient stispectes : dans les

recherches philologiques, dans la simple grammaire, ils flairaient

— non sans raison — une odeur d'hérésie, de raison indépendante,
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donc rebelle. De fait, les huinanistos ne distinguaient pas entre

l'antiquité sacrée et l'antiquité profane : ils expliquaient l'Écriture

et les Pères avec la même simplicité hardie que Platon ou Justi-

nien. Luther était en train de remuer rAllemai-'iie, de l'arracher

à la domination du saint-siège; ils n'étaient pas Luthériens, ils

ne voulaient pas rompre l'unité chrétienne; mais ils ne pensaient

point avoir de raison d'exclure de leur étude les textes qui sont la

base de la foi.

De là les colères des théologiens. La farce des Thvoloi/mtres nous

fait voir combien la lutte est violente entre iir>'2'.i et \'6i9 : elle

nom encore fameux de Noël Bjda résume les furieux efforts de la

Sorbonne soutenue du Parlement pour supprimer la Réforme avec

la Renaissance qui l'enveloppait. Ce Uéda était un enrage Picard,

que Bayle appelle « le plus grand clabaudeur » de son temps :

préchant, écrivant, dénonçant, calomniant, injuriant, déchaîné

aujourd'hui contre Érasme, demain contre Le Fèvre d'Elaples, un

autre jour contre Louis de Berquin, qu'il fit enfin brûler, il ne laissa

point de répit aux libres esprits, jusqu'à ce que ses fureurs, attei-

i:nant la propre sa:;ur du roi, le firent enfermer au Mout-Saint-

Michel, où il mourut.

Heureusement, la royauté n'avait pas hésité à se ranger du parti

de la raison et de la civilisation. Charles VIIÏ, Louis XII avaient

donné quelques marques de bonne volonté aux promoteurs des

études antiques; Louis XII avait fait de Lascaris un ambassadeur;

oc fut sous son règne que l'hellénisme entra à la cour avec Budé,

devenu secrétaire du roi. Autour de François I"'" les érudits

furent aussi nombreux que les poètes : outre Budé, qu'il fait

directeur de sa bibliothèque et maître des requêtes, il essaie

d'attirer Érasme; il reçoit dans sa familiarité Guillaume Cop, tra-

ducteur d'Hippocrate et rénovateur de la médecine; il a pour lec-

teur Jacques Colin, puis Duchàtel, deux savants hommes, le der-

nier surtout éiudit universel et infatigable hseur, après avoir été

un intrépide voyageur.

.Même François 1'^'' voulait témoigner par des effets plus solides

l'intérêt que, selon son idée du prince accompli, il estimait devoir

prendre aux études : il rêva des établissements fastueux, dont le

malheur du temps priva la France. En 1529 Budé, dans une de ses

Préfaces, rappelait au roi qu'il avait à doter une fille pauvre, la

philologie : qu'il avait promis d'orner sa capitale d'une sorte de

musée où les deux langues grecque et latine seraient enseignées,

où des savants en nombre illimité trouveraient « un entretien con-

venable et les loisirs nécessaires ». L'année suivante, satisfaction

fut donnée à la philologie par la nomination de quelques profes-

seurs royaux : c'est de là qu'est sorti le Collège de France. \t:^^V>.
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2. LA UEiNE JJE NAVAIUIE.

François l*', pour l'histoire littéraire, s'efface derrii-re sa sœur
Marguerite ', qui lut mariée au due, d'Alençou, puis au roi de Navarre.

Daus ceHe-oi se relient et tous les niouvcnieiits, toutes les leu-

daiices de la Renaissance française, dont elle est à ce moment la

plus complète expression : plus complète sans nul doute que Marot

qui la surpasse en talent littéraire, lille est la leninic acoonqdie,

comparable aux plus beaux exemplaires que lllalie ait offerts :

une Isabelle de Gonzaf^'uc n'a pas eu un plus riche développement.

A Alençon. à Bourges, à Nérac, à Pau, dans toutes ses résidences, en

voyage même, elle n'apparait qu'entourée de poètes et de savants,

qui sont ses valets de chambre, ses secrétaires, ses protégés et

comme ses nourrissons? Elle reçoit les vers de Marol; Despériers

lui traduit le Lysis de Platon; elle correspond avec Briçonnet et

avec Calvin. Elle recueille, écoute toute sorte de philosophes et de

théologiens, pourvu qu'ils ne soient pas scolastiques.

Née en 1492, en un tem])S où il fallait encore vouloir s'instruire,

et le vouloir fortement, elle s'est instruite, et toute sa vie elle a

continué de s'instruire; elle apprit l'italien, l'espagnol, l'allemand,

le latin; Paradis lui donna des leçons d'hébreu, et à quarante ans

elle poursuivait encore l'étude du grec avec Duchàlel. Dans sa

litière, où cette infatigable voyageuse passa la moitié de son exis-

tence, elle travaillait, conversait, dictait : vers ou prose, chant,

drame ou récit, religion ou galanterie, mythologie ou réalité, toute

forme et tous sujets lui étaient bons. Sa science ne l'éloigné ni du

monde ni des affaires. Elle tient sa cour, et une place brillante à

la cour de son frère. Le roi trouve en elle un conseiller fidèle, un

adroit et actif négociateur : pendant sa captivité, elle va jusqu'en

Espagne traiter de sa délivrance.

1. Biographie : Néo en 149"2, rnaride en 1509 au duc d'Alenron. veuve en Ibi't, rema-

riée en ly'i"/ avor ni'uri d'Albrcl. roi de Navarre, elle menrl en 1549. Elle recueille

après rora},'e de 1523 les réformaleurs jiisque-lii groupés autour de Briçonnet, qui se

rétracte. Elle place l.e Fcvre ix Blois, puis le reçoit en 1531 à Ncrac, ElU: fait prêcher

à Paris, puis en Dcaru, (.lérard Iloussel, qu'elle fuit évèque d'Oloron Elle correspond

nvecHe chanoine de Strasbourir, Sigismond de Hohenlohe, et tiçhe d'amener Mélanch-

tlicm il Paris pour conférer avec les théologiens. On bri'ile en 1529 Uerquin son ami.

en 1039 Jean Michel son uumonicr. On prêche coalre elle à Issoudun ; on joue une

comédie ronlic elle au collège de Navarre. — Éditions : le Miroir de l'âme pèche-

resxc, Alençi>n, Simon du Bois, in-4, golliique. 1531; ibid., 1533; Paris, ir)83; les

Marguerites <lc la Marf/uerilc dus princesses, Lyon, Jean de Tournes, 1547; l'Hepta-

mi^ron, éd de P Boaibtuau, Paris, 15.58 (incomplète), de Cl. Grucel, Paris, 1559. Les

Mari/uerilvs, clo , éd. F. Franck, 1873, 4 vol. in-16. L'Heplaméron, éd. Le Roux de

Lincy, 1853, 3 vol. petit in-S ; éd. P. Lacroix, 2 vol. in-S, 18S0. Les JJernières poiiies

de In reitic de .\nvarre, puLl. par A. Lefranc. 1S96, in-8. — A consulter : K. Tolda

Cotilributo alla storia délia novclla /'runcesa del xv» e .wi» sccolo, Roma, 1895,

iu-8. Lefranc, JUarg. de Navarre el le Platonisme de la Benaiisance, 189V.
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Mais le trait le plus original de sa nature, c'est la place qu'elle

lionne au sentiment. Le cœur en elle mène l'intelligence, elle ne

vit que pour aimer et se dévouer, De là son mysticisme : elle aime

Dieu passionnément, d'une libre et vive tendresse qui déborde

hors de tous les cadres artillciels des idées. De là son amour fra-

ternel : elle se donne au roi comme à Dieu, d'une pure ferveur,

par an entier sacrilice. De là sa protection cpandue si libéralement

sur tous les suspects, toutes les victimes des théologiens, des

moines et du Parlement. Auprès d'elle, dans ses apanages et ses

États, Marot, Despériers, Farel, Sainte-Marthe, Le Kèvre d'Étaples,

Roussel, Calvin, on pourrait dire toute la Hen<iissance et toute la

Hélbrme, trouvent sécurité et liberté : les offices de sa maison, les

charges de ses domaines abritent ceux à qui Béda ou Lizet rendent

la France intenable. Deux fois elle leur arrache Louis de Berquin.

Sa protection qui ne tombait pas de haut, et froidement, était une

tendresse soucieuse où son cœur, non pas seulement sa puissance,

apparaissait EA\e dispute François I" jusqu'en 4.Ï34 au catholicisme

scolaslique : et c'est à peine à la tin si le roi peut défendre cette

sœur plus compromise encore par sa bonté que par ses opinions.

Elle n'était pas protestante : elle ne voulut ou n'osa pas rompre
l'unité; mais sa foi avait de trop vives sources pour s'accommoder

de la sécheresse des scolastiques; elle engageait dans sa religion de

trop nobles aspirations intellectuelles et morales pour ne pas

mépriser l'ignorance et la brutalité des moines. Elle ne voyait pas

de mal à ce qu'un chrétien lût l'Ecriture ou priât en sa langue,

mais elle n'avait pas de doctrine; elle s'accommodait de Calvin

comme de Briçonnet. La religion en sonlme était pour elle aiïaire

de sentiment profond et d'activé spontanéité. Elle défendra colle

Ittrge concepttoTi même contre Calvin, quand son dogmatisme
accusera la tiédeur ou l'erreur de certains l'éfofmés.

Quelques vers au début d'une de ses meilleures pièces expri-

ment très bien le vœu de son esprit et le vœu de son cœur ' :

r' Fille. — Tout le plaisir et le contentement
Que peut avoir un gentil cœur honnête,

C'est liberté de corps, d'entendement.

Qui rend heureux tout homme» oiseau, ou bêle!

2e Fille.— qu'ils sont sots et vides de raison,

Ceux qui ont dit une amour vertueuse

Être à un cœur servitude et prison,

Et pour aimer la dame malheureuse!

1. Comédie : Deux filles, deux mariées, la vieille, le vieillard pt les quatre hommes.

Ce?l un Joli essai de psychologie senlimenlale, à l'aide de caractères géuéraux.
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Ainsi s'affranchir par rcnlendemenl, se donner par l'amour, voilà

l'itlc'ul de celle ncd)le femme. Plus caraclérislique encore esl la

|olie Comédie jouée à Mont-dc-Manan en loil . Ni la mondaine,

ni lasuperstiticnse (catholique), ni mtMiie la saj^e (ralvinisle), ne la

salisfont; seule, la Bcir/ère ravir de rdinour de Dieu qui ne dof,'malise

pas, esl selon son cih'ur. Mais le bon sens français la ^'arantit des

aventures du seulimenl. Elle n'échappe pas au i,'alimatias mystique;

mais, avec un ferme jugement pratiijue et moral, elle (ixela limite

au libre dévehippcmenl de l'individu. Klle reslieinl la viitii par la

vertu. l»n ne l'a pas toujours comprise. On l'a calomniée dans sa

vie et dans son o-uvre.

Celle œuvre nous révèle la complexité de sa nature. On y démCde

très aisément comment le style moderne de res|)rit français se

dégage du moyen âge sous l'influence de l'Italie et de l'anti-

quité. Au moyen âge appartiennent certains genres que cultive la

reine Marguerite, les mystères, moralités, fan-es; certaines formes

d'idées et de composition, les abstractions, les allégories, les con-

structions, si j'ose dire, massives et subtiles; certaines doctrines, la

galanterie logique et chevaleresque; un certain e.xtérieur enfin, une

certaine attitude et démarche de l'œuvre, je ne sais quelle raideur

encore gothique, une héraldique complication de lignes entortillées

sans souplesse. On sent des souffles d'Italie dans VHeptaincron issu

du culte de Boccace, et les anciens sont de moitié avec l'Italie dans le

platonisme, qui concourt, avec la théorie courtoise et la tendresse

mystique, à former l'idéal amoureux de la reine, dans la mylho-

lot;ie qui ne séduit plus par l'absurdité merveilleuse des faits,

mais par sou beau naturalisme et par sa vérité pathétique, dans

uue aisance enliu de la pensée, du sentiment, de tout l'être,
qg{]L-.rJ3

soulève, anime, illumine la raideur rebelle des formes surannées.

Mais à la Renaissance religieuse, à la Hr-forme. il faut rendre les

in(piii''tudes morales, la revendfcation pour le fidèle du droit d'in-

terpréter rÉciilure, et certain elfort sensible pour ramener vers le j

doux Uédempleur et le Père incomprcln-nsible b' culte un peu trop /

délouiné au moyen âge sur riiumauité plus prochaine de la Vierge. ^
î

L'apparente incohérence de l'œuvre de Marguerite se réduit

facilement à quelques traits principaux :

\'^ Rlle a ouvert la source du lyrisme, qui e»t dans lémotion

persoimelle; quelques élans de foi ou d'amour fraternel nous le

nionlrent '.

2" KIU; indique ce que la vie, la nature recèlent de poésie; elle

trouve dans la spontanéité des impressions le principe de la

noblesse et de la beauté =^.

1

.

Cf. les Afnryiiffiles, od. K. Franck, l. I
, p. il el ^iC ; l. 1 1

1

, p. 88 et 99 ; t. IV , p. IM.
j

2. ibi(i., l. W. p. i cl V3, et pussim; l. Ul, p. 1C8.
j
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.1" Klle iiUcrrompl par l Ih-ptiiim'nni l;i conlimiité de la nouvelle

française, railleuse et maligne dos fabliaux à Vollaiie ; elle inau-

gure le sérieux, la pitié, le tragique.

i° Elle l'interrompt aussi (piaml du conte <lestiné à amuser,
elle lait un instrument d'observation, une méthode de description

lies passions humaines. Il est visible que dans VHeptcum'ron Tin-

térét ne va pas surtout ans actions, mais au.\ mobiles, aux anlé
cédents intérieurs des actions. Et, la première peut-être, la leine

de Navarre a noté,- entre la passion physique, seule connue aux
conteurs bourgeois, et la passion intellectuelle, idée des lyriques

courtois, une autre passion, qui est la vraie, la pure passion de
Tàme, celle des tragédies de Racine '.

li'j Enfin elle a contribué par son idéalisme platonicien à la for-

mation de ce que le xvii'^ siècle appellera Ihonnêle homme :

Vlleplaméron est un livre de haute civilité et d'enseignement
moral. Ce recueil de mésaventures conjugales, de tragédies galantes

et de drôleries autimonastiqucs n'est immoral que selon les con-
venances de notre siècle : mais ou sait combien les convenances
sont chose relative et variable. La bonne reine a pris le ton du jour,

conté les récits qui plaisaient : de là" non pas rimmoralité — c'est

trop dire, — mais plutôt l'impudeur hardie de VHeptaviéron, et

cette mixture qui nous surprend, de dévotion, de gaillardise et de
morale. Ce n'est au fond que le livre d'une honnête femme qui

veut civiliser les âmes et affiner les mœurs.
On conçoit que, de l'œuvre de Marguerite, Vlleptaméron seul

ait vraiment échappé à l'oubli : le xvn'' siècle s'y retrouvait,

mondain, dramatique et moral. Les filets de sentiment, et de
poésie lyrique ou champêtre, qui jaillissent çà et là dans les vers

de la reine de Navarre, l'intéressaient moins. Puis c'était dans ses

vers que s'accusait surtout son défaut. Elle manque et de métier
et d'art. Son écriture^ comme disent nos jeunes, ne serre pas sa

sensation. Elle a des morceaux exquis, qui restent engagés dans
une sorte de blocage rapidement appareillé. Dans sa diffusion

languissante et son abondance un peu sèche, on retrouve à la fois

l'inculture esthétique du moyen âge et la facture lâche de l'ama-
teur. Il était naturel que sa prose fût de meilleure qualité que ses

vers : quand il s'agissait de conter et de causer, cette intelligente

femme n'avait pas besoin d'être écrivain pour écrire excellemment.

1. Cf. ries traits de co genre : .• Un tout seul pour qui seul j'étais une — me fut

ôlé », etc. (IV, 108).

I.ANsnN.V— Ili'lniro do la I.itu'rjiti
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3. CLÉMENT MARdT.

Marot ', moins riche do son fonds, fut un écrivain supérieur.

En lui comme en Marguerite, Henaissance et Réforme se con-

fondent encore. Mémo Marot appartient plus que sa protectrice au
protestantisme. On peut ne pas tenir compte de la rude guerre

J'cpiprammcs qu'il lit au.\ « sorhonisles f, aux moines, aux abus

de l'Eglise : c'était la tradition du moyen âge, et ce pourrait être

aussi liberté philosophique. Il ne faut pas s'arrêter non plus à ce

qu'il fut arrêté en i'626, poursuivi en 1532. décrété et obligé de

fuir à la fin de 1534 : il y a des exemples de gens persécutés pour
des opinions qu'ils n'ont pas; et c'était peut-être la riposte des

théologiens aux épigrammes, des gens de justice à V Enfer. Mais, à

la fin du Miroir de l'âme 2Jt'cheres!>e dans l'édition de Paris de l.'i.{3,

sous les auspices donc de la reine de Navarre, Marot lit imprimer

un psaume, le Pater, le Credo^ d'autres prières essentielles, traduits

on français : surtout il avait, avant 1334, dédié à François 1'' un

Sermon du bon pasteur où l'on croirait entendre Calvin. Tandis

que Marguerite, toute mystique, indilTorente aux dogmes et aux

cérémonies, revenait pour sa sûreté aux pratiipies et professions

du catholicisme, Marot, un intellectuel à qui il fallait des idées

y claires, s'engagea à fond dans la Réforme. 11 continua sa traduction

des Psaumes, même après qu'il fut entendu que ce travail était

incompatible avec la fidélité d'un bon catholique. L'abjuration

solennelle par laquelle il acheta son retour en France, sa punition

1. Biographie : Ne en 1196 ou 1 'i97 h Caliors, il est page.de Villeroy, puis pcnsiou-

naire de la durhc^se «i'Alennjn, ensuite, en 1527, valet de chambre du roi. Il assiste à

la bataille de Pavie. En 1526, i) est mis au Chàtelol, puis transféré à Chartres (ÉpiVcf

à Li/on Jami't); en 1d"27, octobre, on l'arrête de nouveau : Kpitre au Itoy, qui le fait,

relâcher. Kn 1532, il est poursuivi on Parlement pour avoir man^é du lard en cnrome :

la reine de Navarre arrête la procédure. En 15:î4 commence la querelle de Marot
contre Sagon, La Huéterie et leurs adhérents : Fontaine, Despériers et autres défen-

dent Marot. Au dchut de 1535, après l'alTaire «les placards, Marot est mis sur la

liste des 73 suspects ajournés à comparaître; do la Touraine où il es(, il fuit on
Navarre, de la à Kerrare, près de la duchesse llcnée de France, enfin à Venise. Il fait

amende honorable à Lyon par-devaut le cardinal do Tournon (1536), et rentre à la

iiiii'; en 1512, ses J'uaumes l'uliligenl de fuir à Genève. Il attire sur lui la rigueur

du inn>isloire; il se retire en Savoie et en PiénionI ((in 1553). Il meurt à Turin (I5.J1J.

Éditions : l'Adolescence Clémentine, Pans, 1532; les Œuvres de l'ièmenl Marol.
Lyon, (iryphiiis, 1539; Trente. Psaumes de David, Paris, \TAl ; Cin<iuante Psaumes
1513; les (Euvres de Clément Marot. Lyon, 1511; id., .Niort, 1590; (Euvres complètes

Jannot. lftCS-72, \ vol., in-18; OuilTr.îy, I. 11 et III, in-i«, 1S70-ISSI ; Poésies iné-

dites, p. par G. Maçon, Bullolin ilu Bibliuphile, 1898.-- A consulter: L. Thurean,

1)6 et leuvres de Jean Marot, 1S';3; G. Douon, Cl. Marot et le psautier huijuenot,

1878-79; C.oUetcl, Solices biojraphiques sur tes trois Marot, 1S7I; (j. Lanson,

Clément .Marot, Revue suisse, déc. 1W2 (sur la religion d^i Cl. Marot); Sainlo-Deuve,

Tableau de la poésie française au xvi" sièrle; Fnguel, XVI* siècle. — Pour luul 16

XVI" siècle • Crepet, les Poètes français, t. I et II; Hatzfeld et D"'nic«leler, It

XVI' siècle en France, Delagrave in-12.

I
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à (îcnc'vc cl sa luile n'y clumf,'èrenl rien. Diverses pièces Irouvôcs

dans ses papiers, surtout l'allégorie inachevée du Balladin, Aémon-

,

trent que Marot est mort protestant.

Mais à quels iiiotii's cédait cet aimable homme, quand il prenait

dos opinions, je ne dis pas bien dangereuses, mais surtout bien

sévères pour sa gentille frivolité? Faut-il supposer chez ce Méri-

dional une lointaine survivance du vieil esprit dhérésie qui avait

causé trois siècles plus toi la ruine du I^lidi? Ou plutôt n'est-ce pas

(pi'à cet esprit fort médiocrement pourvu de puissance logique ou

d'invention métaphysique, la doctrine de Farel offrait ce qu'en

labsencc d'une philosophie constituée rien ne pouvait lui donner :

un ensemble assez net d'idées qui pour l'instant affranchissaient la

pensée. Les opinions de la Réforme ont été pour Marol une philo-

sophie libérale et raisonnable.

Mais précisément, parce que ses idées seules étaient converties,

la Réforme ne voulut pas de lui. 11 n'avait pas converti ses mœurs :

il resta jusqu'au bout homme de cour, homme de plaisir, un épi-

curien de la Renaissance. Sa religion était une spéculation comme
pour d'autres le platonisme ou le péripatélisme. De là vient que

pensant comme Genève, il ne put vivre à Genève. Sa croyance est

dans sa tête, dans sa raison : de là la faiblesse de son inspiration

religieuse. Si nous regardons seulement la valeur intrinsèque

et non l'influence, il n'y a à tenir compte (|ue de l'œuvre profane

lie Marot : c'est à elle surtout qu'il faut nous attacher.

Marot par toutes ses origines tient au moyen âge ; il en est. Son
érudition est du moyen âge :

J'ai lu des saints la légende dorée,

J'ai lu Alain, le très noble orateur (Alain Chartier),

Et Lancelot, le très plaisant menteur.
J'ai lu aussi le Roman de la Rose,

Mailre en amours, et Valère et Orose
Contant les faits des antiques Romains,

On sait qu'il édita le Roman de la Rose et les œuvres de Villon. ,

Mais ses maîtres immédiats, c'est Jean Marot son père, Jean Le
'

Maire de Belges, c'est Molinet aux vers fleuris, c'est le souverain

poète français, « Crétin qui tant savait »,

Le bon Crétin au vers équivoque,

eii un mot les grands rhétoriqueurs. VAdolescence Clémentine (lo32)
est l'œuvre surtout d'un grand rhétoriqueur, qui ne se corrigera
jamais complètement. Allégories, depuis le Temple de Cuyido jus-
qu'au Balladin, personnifications, abstractions, allitération», rimes
hatelées, fraternisées, vers équivoques, acrostiches, toutes les

pédanteries, toutes les bizarreries, tous les tours de "force se
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renconireiil cla'z m.iilre Clomciil, l'I traliissenl ses origines. Heu-
reusement, si son éducation ie raltucliait aux Molinel et aux
(Jretin, son tempérament le tournait vers les Jean de Meung, les

Villon, les (",o(|uillart : il porta dans La poésie aristocratique les

meilleurs dons de la poésie bourgeoise.
~

Mais il simprégna aussi d une cuTlure nouvelle et plus fine. Il

avait parmi les livres cpion saisit en li)3i un Boccace, la Célestine,

les É/.dogucs de Virgile. A Boccace il laut joindre Pétrarque; à

Virgile, Ovide, Catulle, dont il lit quelques « translations ». A peine

iljiliapisé, il était surtout latinisé. Cela ressort aussi de Te-vamen

de ses œuvres : on y trouve des ballades, des chants royaux, des

rondeaux, des chansons, des poèmes allégoriques, genres du
moyen âge; le coq-à l'àne qu'il invente procède des ftttraùes, qui

sont du moyen âge aussi. A l'Italie, Marot lient par quelques son-

nets. L'élégie, l'églogue, l'épitre, l'épigramme sont des genres

antiques..

Cependant Marot n'est point un homme d'étude et de cabinet. Ce

n'est point par la lecture et la méditation intime que la Henaissance

s'insinua en lui : elle l'enveloppa par le dehors, et l'imprégna. Nul

n'a plus subi l'influence de son milieu. Poète de cour, il refléta

l'esprit et les besoins de la cour, hors de laquelle il ne pouvait

vivre en joie. Il clarifia, affina, allégea le vieil esprit de Renarl et de

Uutebeuf ; il l'enrichit de finesse, de mesure, de grâce, pour le mettre

d'accord avec la forme nouvelle des âmes, et même avec ras|ject

des choses. Cette vie de cour essayée par Anne de Bretagne, splendi-

dement développée par François l*^"", cette perpétuelle conversation

des hommes et des femmes les plus illustres dans les maisons du

roi, rendaient impossibles la lourdeur, le pédantisme, la prolixité,

la platitude d'autrelois. Pour se faire lire de ces seigneurs et de

ces dames qu'entouraient tontes les élégances et (|ue tous les plai-

sirs sollicitaient, il fallait être bref, pour ne pas ennuyer ; clair,

pour ne pas fatiguer; spirituel, pour divertir. Pour un public léger,

égo'isle, il ne fallait pas trôirilc sérieux ni de douleurs : raiHjr et

I rire, c'était le mieux. Tout cela, Marot le fil en perfection.

Sa nature ne le poussait pas à sortir des sujets et du ton qui

plaisaient à son public. Il n'était ni un sentimental, ni un pas-

sionné. Sans doute l'on trouverait sans peine dans son œuvre des

saillies de sensibilité : elles ne prouvent lien.Il n'est pas étonnant

qu'un homme qui souffre et qui.craint, crie, vibre sous la pression

du fait présent. Littérairement, le sentiment n'est caracléris-

lique qu'à condition d'être, d'abord, une disposition habituelle de

l'âme et conmie le verre à travers lequel elle regarde les choses,

en second lieu, un plaisir de l'àme, qui savoure l'amerturae. Chez

Marot, le sentiment est purement de circonstance ; il n'a place
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dans son œuvre que par des pièces biographiques et d'actualité :

il subit la tristesse, la crainte; il ne songe qu'à les évaporer au

plus vite ", jamais il ne s'en t'ait une inspiration. L'indignation

est la seule passion où il aille de lui-même cliorrhor ime source de

poésie : c'est le sentiment le plus accessible à la mollesse épicu-

rienne' et à la sécheresse intellectuelle ; i'Enfer s'explique par la

révolte d'une chair délicate, et d'un esprit juste, devant la souf-

france physique injustement infligée.

Selon rne excellente remarque de M. Rrunetièrc, pour établir la

valeur d'un poète, il suffit presque de l'interroger sur trois points :

comment a-t-il parlé de la nature, de l'amour, de la mort ?Marot n'a

guère parlé de la nature, sauf quelques jolies réminiscences de sa

rustique enfance, de son Quercy nalal. Il crut de bonne foi qu'aimer,

c'était jouir et dire d'agréables choses aux dames, il na pensé à la

mort que malgré lui, et pour préférer la vie. Il est tout à la vie,

aux formes charmantes et superficielles de la vie. Il n'eût poiat si

aisément réalisé l'idéal poétique d'une cour mondaine et galante,

si déjà en lui-même il n'eût porté cet idéal. Demandez-lui son

rêve de bonheur : il tient tout entier dans la facile existence d'un

château des bords de Loire.

...Sous bel ombre,- en chambre et galeries

Nous pourmenans, livres el railleries,

Dames cl bains, seraient les passe-temps,

Lieux et labeurs de nos esprits contents....

Le chien, l'oiseau, l'épinetle et le livre,

Le deviser, l'amour (à un besoin),

Lt le masquer, serait tout notre soing.

Rjen de profond en lui, rien d'intime : mais de là même vient la

perfection du type (ju'il réalfse. Tout en lui tend à la joie, et à

la joie de sa compagnie, sans laquelle la sienne ne saurait sub-

sister. Pour une telle nature, le plus insup[)ortable mal, c'est la

solitude, el l'ennui : on le vit bien quand il vécut à Venise.

Cette âme légère a fait sa poésie avec ses idées et ses impres-

sions, légères comme elle. Tourner un compliment ou une épi-

gramme, quémander ou remercier, causer ou conter, voilà sa

sphère : et dans tout cela il n'a pas son pareil. Ueux épîtres au
Roi, une épitre au Dauphin, une autre à Lyon Jamet, la ballade

de frère Lubin, le rondeau à un créancier, nombre d'épigrammes,

sont de bien petits, mais d'absolus chefs-d'œuvre. Cela est fait

de lien. Tout le inonde connaît celte grâce malicieuse, cette très

peu candide et très naturelle simplicité, ces jets imprévus d'ima-

gination ou d'ironie, cet art de dire les choses en se jouant, sans

appuyer, et d'enfoni^er profondément le trait dont l'atteinte est si

légère. Mais ce qu'il y a de plus original ou de plus excellent dans
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Maïul, c'est la saine rebuslesse de ccl esprit si fin : nulle miè-

vreric ilalienno, mille urislocraliqne préciosité n'ont alt(';ré chez lui

le fonds d'esprit français dont il avait hérité. Il a ^'ardt- tonte la

verdeur, la nette vivacité, le bon sens aigu de la poésie parisienne

on champenoise. Il est bien français encore en ce que l'idée chez

lui, si peu de chose qu'elle soit, est la substance même et le tout

de sa poésie; le rythme, le mol n'ont de valeur qu<^ jtar l'idée, et

relalivomenl à l'idée.

Ce gentil poète a eu autant de f^loirc et d'influence (jne s'il eut

été un fj'rand poète. C'est que Ronsard, en tombant, le dt-couvrit :

avant Malheibe, il ne resta que Marot pour représenter le xvi>' siècle,

et servir de modèle. Et voici ce qu'on y trouvait, et par on il

s'ada])lail admirablement à l'esprit des deu.x siècles qui suivirent.

11 était tout français, imperceptiblement italianisé, et n'ayant pris

à l'antiquité latine que ce qui mettait en valeur les vieu.x dons de

sa race : par lui, La Fontaine et les atitres reprenaient le contact

(lu pur génie de la France, se remettaient en communion avec

l'àme héréditaire de notre peuple. Car ce poète de cour — chose
• si rare dans notre littérature — est, sous sa politesse, essentielle-

ment populaire.

Puis il inaugure, avec Marguerite, mais dans une forme plus

parfaite, la poésie moderne, dont la loi est vérité et sincérité :

cette œuvre toute de circonstance et d'actualité est éminemment
vraie et sincère. De plus, écrivant pour un public d'élite, asservis-

sant son inspiration au goût de ses lecteurs, il ouvre l'ère de la lit-

térature mondaine, il fait prédominer les qualités sociables sur

la puissance intime de la personnalité; avec lui commence le règne

— salutaire ou désastrcu.x comme on voudra, ou mêlé de bien et

de mal — d'une société ^jiojie. Enfin il a fait des P.sawj/jcs, et l'on

notera que dans le^cTâssTque il n'y a de lyrisme que par les

Psaumes : .Malherbe, Rousseau, Racine, tous traitent les thèmes

do la poésie hébraïque. Nous en verrons la cause ailleurs : il suffit

ipie là encore .Marot soit un précurseur. Faut-il ajouter qu'il est

tout esprit, et que, sauf de hautes exceptions, ce ne sera pas le

sentiment, mais l'intelligence qui créera notre littérature du

xvii'' et du xviii'" siècle? Ainsi s'explique que l'influence de Marot

ait dépassé, si j'ose dire, sa valeur.

Il ne faut pas omettre aussi de signaler qu'avec Marot l'unité et

comme la concentration littéraires de la France s'achèvent par le

réveil du Midi. Le voici qui fait sa rentrée ou plutôt son entrée

dans la littérature française. Privé depuis bientôt trois siècles de

sa langue, il vient enfin verser sa richesse et sa fécondité dans la

langue du Nord; et pour son début il lui ilonne Marot', Monluc,

et Montaigne.

1 Marot est til» d'un .Normand, mais il ust né, il a élé tlovô en Quercy
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4. »É\TIL DE l'esprit CHEVALERESQUE.

Marot séduisit les contemporains comme la postérité : en vain

Sagon et quelques envieux rallaquèrenl. 11 prit posture de chef

d'école, et on le voit quelque part exposer gravement à ses disciples

là règle des participes. Ce qui restait de rhétoriqueurs guindés

ou de cyniques bourgeois dans les provinces se fondit peu à peu

dans son école : quaud il mourut, tout le reconnaissait pour niaitre.

A la cour, son luthéranisme ne l'avait pas discrédité : mais là il

était plus facile de l'admirer que de l'imiter. Mellin de Saint-Gelais ',

qui fut après lui le plus en vue des poètes de cour, était sou aîné :

mais homme du monde, plus qu'écrrvain, il ne recherchait pas la

gloire littéraire; il ne s'exposait pas volontiers au public. 11

s"effaça devant Marot, par nonchalance plutôt que par modestie.

L'exil, puis la mort de Marot le poussèrent au premier plan.

Plus savant que Marot, possédant parfaitement le grec comme
le latin, traduisant, paraphrasant en français, ou imitant en leur

langue les poètes de Rome, il représente mieux l'esprit de l'huma-

nisme : mais il est surtout italien, et il unit la froideur maniérée

du pétrarquisme à quelques restes de raide subtilité qu'il a hérités

de son père Octovian. La grosse obscénité, à la gauloise, com-

mence à tourner chez lui en mignardise polissonne. Sa galanterie,

quand elle n'est pas cynique, se fait sentimentale avec préciosité.

Sauf dans l'épigramme, qu'il décoche parfois vivement, il est

entortillé, pincé. Même son délayage est alambiqué. La forme est

sèche, plus voisine du xV siècle que celle de Marot; la pensée

-t aussi frivole, et moins sincère. Ce que la poésie de circou-

tance a de plus léger, voilà son genre : des étrennes, des vers

de mascarade et de ballet, des inscriptions à mettre sur des

luths, sur des boites, pour des cadeaux.

La vie de cour italienne, transportée chez nous, aboutit à une

sorte de restauration féodale et chevaleresque. La délicatesse ultra-

montaine aide nos seigneurs à dissiper la lourdeur du bon sens

liourgeois dont leurs pères avaient subi la contagion : l'idéal roma-

nesque de la féodalité française reparaît, réveillé au fond des

1. Bl»graphie : Mellin de Sainl-Gelai3 (1487-1558), fils du poêle Octovian de Saint-

Golais, évèque d'Angoulème, fut très bien instruit en laut-ues, sciences, armes, arts

libéraux, étudia le droit aux universités de Poitiers, Bologne, Padoiie, entra dans les

ordres en 1524, et devint aumônier du dauphin. Il élait aussi, en 1544, gardien de la

bibliothèque de Fontainebleau.

Éditions : Lyon, 1547, et 1574; P. Blanchemain (Bibl. elzév.), 3 vol. in-16, 1873.

A consulter : Vies d'Octovian de Saint-Gelais, Mellin de Saint-Gelais, etc., par

G. Colletet, publ. par Oelliberl des Séguins el Caslaigne, Paris, 1863, in-8.
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cœurs, ou renvoyé par des influences étrangères. U ne fusion se l'ait

(lo l'hiMiiitMir chevaleresque et dti désir de la gloire, mobile des

individiKilili's hérnï(|ues de rantiqiiilf^ et de ritalFe ; et nous en

trouvons le ténioiyna^'C dans la cliaiinante biographie de Bayard

oerile par le Loi/al Scniteiir ' : c'est coinnie un mélange de Chrétien

dfvTroyeset de Philarque.

On se reprit aux tournois, à l'amour courtois, aux vieux romans,

à leurs transcriptions rajeunies, à leur plus ou moins authentique

postérité. L'expression littéraire de cette mode l'ut la traduction

(ÏAmndU de Gaule laite sur un original espagnol par d'Herberay

des Essarts s. Amadi^ ravit François I'', le rot chevalier, et toute

cette brave noblesse des guerres d'Italie, qui se reconnaissait bien

lorsqu'elle lisait comment, les chefs discutant s'il fallait dotiner

bataille à un ennemi supérieur en nombre, « Agraies donna des

éperons à son cheval, criant à haute voix : Maudit soit qui plus

tardera, voilà ceux contre qui il faut di'ballre, non pus entre nous;

et ce disant piqua droit aux ennemis ». Il y a dans Amadis une

fantasmagorie d'héroïsme, des héros occis, des géants pourfendus,

des chevaliers vaincus par deux et par trois à la fois, des hommes
d'armes par huit ou dix, des soldats par milliers sur le champ
de bataille, un seul preux, tantôt Amadis, et tantôt Galaor, ou

un autre, pour toutes ces besognes : des enfants perdus et retrouvés,

des époux ou des amants séparés, des amours foudroyants ou

ineffablement profonds, des enchantements, des oracles, une géo-

graphie fabuleuse.

Mais à travers cette folie d'invention on rencontre sans cesse une
ferme réalité : des amours « exécutés » tels qu'ils le peuvent être

dans le train le plus commun du monde, et plus rapidement même,
de positives conclusions qui suivent, et parfois précèdent les vapo-

reuses adorations, une franchise d'accent, presque une brusquerie

délibérée d'humeur chez ces chimériques héros, qui leur donne
un peu de consistance et l'air de la vie. Amadis est sanguin,

ardent, colère, un vrai c gendarme » des guerres d'Italie; Monluc
l'avouerait, quand il retourne d'un coup de pied le lit où git un
vieux coquin, en l'envoyant à tous les diables.

Ainsi s'explique (ju'Amadis et son cjxle aient éclipsé les preux

demeurés Français de France, Lancelot, Tristan, Ferceforéf, dont

1. Éditions : Galiot du Pr<^, 1527: Son. do l'Hisl. de France, Pari». in-S, 187S.

2. Éditions : f^ex livres l à XII d'Xmadix, Paris, lâiO-l'irH». 12 part, en 1 ou

6 vol., in-fol. Les huit premiers seuls (lôiO-lôiS) ont été traduits par d'Herberay

des Essarts, ils comprennent: Amadis de Gaule (l-IV); Esplandian (V); Perion et

Lisuard de Grèce (VI); Amadis de Grèce (Vil et VIII). Parmi les autres éditions, l'éd.

imprimée par Plantin, Anvers, 1561, 6 vol. in-8. — A consulter : Bourciez, le»

Mœurs polies et la Lilléralure de cour sous Henri II, Hachette, 1886.
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les Vérard et les Galiot du Pré avaient imprimé les aventures;

et que la tradition de la Table Ronde ait fait comme un crochet

il travers la chevaleresque Espagne po"ur passer de notre xii" à

notre xvi«' siècle. Le fait est considérable, et ce premier apport de
l'Espagne ne pouvait être passé sous silence : car Amadix ne fut pas

seulement au temps de François I*^"" et de Henri II le code des

belles manières et de l'honneur mondain, il ranima le roman
idéaliste, et devint le point de départ d'une évolution qui nous
conduit, par d'Urfé et Mlle de Scudéry, jusqu'à George Sand et à

Feuillet.





LIVRE II

DISTINCTION DES PRINCIPAUX COURANTS

(loSo-looO)

CHAPITRE I

FRANÇOIS RABELAIS

I. Les deux premiers livres de Garganlua et de Panlaqriiel. Commen-
cem nts de la persécution religieuse. Despériers el le Cyiyibalum

inundi. Le Tiers et le Quarl livres de Rabelais : sa prudence. —
2. La doctrine de Rabelais : naturalisme, ni nouveau ni profond.

L'amour de la vie, caractère dominant de son génie. Ses idées

sur l'éducation. Esprit scientifique et puissance Imaginative. —
3. Le réalisme de Rabelais. Indiiïérence à la beauté : sens de
l'énergie. La boulTonnerie. La langue.

\. DÉVELOPPEMENT DE RABELAIS.

Le grand mouvement d'idées que la découverte de l'antiquité

détermina chez nous pendant le premier tiers du xvi'" siècle ne

s'était fait encore sentirqu'incidemmeut dans la littérature, quand
soudain il éclata dans le premier livre de Pantagruel (lin de 1532),

bientôt suivi de son père Gargantua '. Maître François Rabelais,

1. Éditions : les Grandes et Inestimables Chroniques du grand et énorme géant

Gargantua; réimpression d'un vieux roman où Rabelais a mis la main, Lyon, 1532.

Premier livre de Pantagruel : Lyon, Cl. Nourry, sans date-, Lyon, Fr. Juste,

1533. Gargantua : édition sans date antérieure à 1535; Fr. Juste, Lyon, 1535.

(M. Marty-Laveaux a pleinement achevé de démontrer l'antériorité de Pantagruel,

t. IV de son éd., p. 15-21.) Les deux livres réunis : Lytm, Fr. Juste, 1542; Lyon,

E. Dolet, 1542. Le Tiers Livre: Paris, 1546. Le Quart Livre : éd. incomplète. Lyon. 1548;

éd. authentique, Paiis, 1552. 5° livre : l'/slf soyina/ile, 16 chapitres, 1562; éd. com-

plète, 1564 (sur l'arnlhenticilé du 5" livre, cf. Marty-Laveaux, t. IV, p. 309-314, el Bru-
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l'autour, a (|uarantp ans ou environ : c'est un dt> ces tanUjii-

stiuits dont nous avons pailé; et nit'ine il lui a fallu plus d'ardeur,

plus (le volonté qu'à porsoune pour étudier, puisqu'une erreur

du sort l'avait fait moine, et moine mendiant. Il dévore toutes

sortes de livres, il apprend le grec, malgré les cordeliers. Lr

cloître gène son corps non moins que son esprit : il se défroque.

Mais plus tard, à Lyon, quand pour vivre il ajoute à ses travaux

d'humaniste, à sa médecine, à ses airaanachs une bouffonne imi-

tation des vieux romans, il y lire sa principale inspiration des

jirofondeurs de son expérience; le souvenir de ses plus essen-

tiels instincts comprimés et menacés pendant tant d'années met
dans l'd'uvre comme deux pointslumineux : la lettre de Gargantua

à Pantagruel, et l'abbaye de Tlieléme. Immense aspiration vers la

science universelle; libre épanouissement de tout l'être pliysit^ue et

moral : voilà tout ce premier Pimtagriiel; et (hmiuntud ne l'ait que

développer les mêmes thèmes : car la discipline de Ponocrates, et

l'activité de frère Jean, voilà l'àme du livre. I.a satire n'est que

la contrepartie de ces deux conceptions maltresses, qui entraînent

en ofTet la dérision de la scolastique et la haine des moines : sur

quoi Rabelais se retient d'autant moins qu'il écrit dans le temps

de l'indécision du pouvoir royal. Ajoutons à cela la parodie des

expéditions lointaines et des folies chevaleresques, à laquelle pour-

tant il ne faut se laisser prendre qu'à demi : il les conte pour s'en

moquer, et il pense bien en les contant allécher les lecteurs. Mais

il obéit en s'en moquant à un fonds d'humeur populaire qu'il lient

de ses origines; il a une détiance ironique des grandes chevau-

chées; avec son sens prudent positif, il rit des fous qui risquent leur

peau pour faire du bruit. El puis la gloire des armes représente

surtout à ce fds do vigneron tourangeau des champs ravagés, des

paysans ruinés. De là son rêve de royauté pacifique et paternelle :

l'éternel rêve des ruraux.

Kn somme, les deux livres expriment l'idéal d'un homme né dans

le pi-uple, échai)pé du cloître, enivré de liberté et de science. Ils sont

imprégnés a la fois d'antiquité et de christianisme : Rabelais feuil-

lette tour à tour les beaux livres de Platon et la Sainte Ecriture;

il associe dans sa révérence les grands païens philosophes et les

« prêcheurs évangéliques >». Ardent à discréditer l'éducation sco-

DeliPre). Le I.)iichal, Amslerdnm, 17i1. Biirgaud-Desmarets PlRatliPry, Difinl, 2*c<l.,

lP"J0-7,3. Marly-Laveaii:^, I.eniurre, lî^l'i el fiiiv. in-S. — A consulter : K. (Jehliarl,

Uahelais, la Jieniiissancc et lu /i'-form/', UaclifjUo, IS"7; Slapfer, /tabi-lais, '2" «> 1.,

1891 ; K. Millet, y?(('W«iiî, in-16, 1S92, A. Ufulhani, /iabclais, »i:i voi/ages en Italie,

son exila Metz, 1891 ; Bnineti'Te, .Vur un buste de Jlubrlais, Revue «les Deux Mondes,

l"' mai, 1S87; Kaguel, AVI* Siècle; K. Copley-Chrislie, E. Dolel, trad. par

C. Sdiyenski, Pari», 1SS<5; A. Lefrann. les Xavigalioui de Pantagruel, 1905; Revue

des éludes iabehiisiennes, <l>'puiï 1903.
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lapfique, la logique creuse, il ne dépasse guère Marot dans ses

boutades contre les sorbonistes et les moines.

On ne saurait trop dire que les cinq livres de Rabelais forment

non pas un, mais cinq ouvrages, qui s'échelonnent pendant trente

ans à des moments très divers de notre Renaissance, et qu'à vouloir

les juger tous en bloc comme formant une seule œuvre, on risque-

rait de n'en pas apprécier exactement la valeur.... et de s'égarer

sur le caractère de l'auteur.

Voilà donc le premier Rabelais ', l'ami de Bndé, le contempo-
rain intellectuel de Marguerite et de Marot, et qui achève avec

eux d'éclairer la première période du xvi^ siècle français.

L'année 1335 est une date décisive. Jetant François I*"", après la

procession du 29 janvier, dans le catholicisme étroit et persécuteur,

elle opère par contre-coup, pour la France, la première séparation

des éléments jusque-là confus. I.e protestantisme qu'on punit se

précise et se détermine : l'année suivante va paraître l'Institution

chrétienne. Désormais le temps des vagues tendances, des complexes

poursuites est passé. 11 faut être catholique avec le roi, ou protes-

tant avec Calvin. Marot s'en va à Ferrare, dans une cour réformée;

Marguerite se rattache à la messe latine, à la confession, à la Vierge.

Ceux qui ne veulent être rigoureusement ni protestants ni catho-

liques, les libres esprits qui repoussent tous les jougs et se sentent

à la gêne dans toutes les Églises, les doux amis de la tolérance,

qui mettent l'essence du christianisme dans la charité, les fougueux

partisans de la bonne vie instinctive et naturelle, qui ne veulent

point resserrer leurs désirs ni leurs jouissances, tous ceux-là désor-

mais seront malheureux, s'ils ne sont bien habiles. Ils seront pris

entre les deux dogmes.
Despériers ^ en fit l'épreuve. Il s'efface comme poète dans l'ombre

1. Biographie : François Rabelais, né à Chinon à la fin du xv" siècle, des cordcliers

de Fontenay-le-Comte passe aux bénédictins de Maillezais : il étudie la médecine

à Montpellier, est attaché en 1532 à l'Hôtel-Dieu de Lyon, fait imprimer divers

ouvrages d'érudition et de médecine, des alraanachs, et enfin Pantagruel el Gargantua.

Il fut comme médecin dans la maison du cardinal Jean du Bellay, qu'il suit au moins

trois fois à Rome (1533, 1535, 1538). Il sut se faire de puissants protecteurs, Budé.

Geoffroy d'Estissac, les Du Bellay, les Chàlillon, Diane de Poitiers; il obtint ainsi de

François l" et de Henri 11 des priviloces pour son 3* et son 4' Ijvre. Cependant, en

15i6-1547, il est à Metz où ii s'est eului : il y vil assez misérable. Ii fut, grâce aux
Du Bellay, chanoine de Saint-Maurdes Fossés, curé de Saint-Martin de Meudon (1550)

et de Saint-Christophe de Jambet. Il résigna en 1552 ces deux cures, dont il se borna
sans doute à toucher les revenus. Il mourut vers 1553. Sa légende avec tontes les

anecdotes qui la composent s'est formée d'après son livre; elle tend à taire l'auteur a

la ressemblance de son œu\Te, ou plutôt de la forme extérieure de cette œuvre.
2. Biographie: Né vers 1498 (Chenevière dit 1510) à Arnay-le-Duc, B. Despériers, très

savant en grec et en latin, collabore avec Olivetan pour la Bible française (1535), avec

Dolet pour les Commentaires de la langue latine (1536). Il résida longtemps à Lyon.
Valet de chambre de la reine de Navarre (I53G), poète et conteur il fut lié avec Marot
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<1p Marot comme conteur dans Tombre doi la reine de Navarre.

Mais il fit cet étrange Cj/mhnlum munili, la promii^re anivro fran-

raise (|iii manifeste, entre les df^iix tln'-i, loties »''paleMW'iit inlo-

lérantfs, loxistonce d'un tiers parti de libres phi'osopbes. Sp déta-

chant du même f,'roupe d't'iiidils, colla boralmirs tous les rlenx

dOlivplan dans la traduction de la Hible, Calvin s'en alla écrire

If livre de lu Réforme française, cl Des[)ériers quatre petits dialo-

gues, obscurs et railleurs, où l'on entrevoyait ces choses graves :

que la foi consiste à affirmer ce qu'on ne sait pas, et que nid ne

sait; que les théologiens ressemblent à des enfants « sinon f|iiand

ils viennent à se battre »; que Luther ni Bucer ne changeront le

train du monde, et (ju'après comme avant eux, mêmes misères

seront, et mêmes abus; que toute la puissance de Dieu est dans /e

livre, entendez que le livre, c'est-à-dire l'homme, a fait Dieu
;
que

les petits oiseaux montrent aux nonnes les leçons dv Nature; que

toutes les Églises et tous les dogmes ne sont qu'imposture et

charlatanisme; que les réformateurs sont en crédit par la nou-

veauté; que leur œuvre, quoi qn ils en aient, rendra chacun juge

de sa foi. Il y a tout cela dans le Ci/mljnhim, et d'autres choses

encore, toute sorte de lueurs, de formes inachevées, dont le sou-

dain éclair et les vagues contours inquiètent dans le jour brouillé

de cette impudente fantaisie.

Rabelais suivit la voie de Despériers : mais Berquin et tlalurce

brûlés comme le Cymbatuin lui servireidde leçons; il savait la vigou-

reuse joie de son Pantagruel odieuse à (lenève autant qu'en Sor-

bonne, et il était averti qu'il ne ferait pas bon pour lui d'aller

trouver Calvin. Il voulait rester en France, et y rester en sûreté,

en paix. Prudemment il se fit des patrons, cardinaux, princes,

rois même. Il réimprima ses deux premiers livres, expurgés de

mots malsonnants, tels que sorbonhtes, snrbonngrcs, sorbonicolcs :

il biffa même le reproche de « choppiner » volontiers, qu'il adres-

sait en quelques lieux aux théologiens. Sa colère contre Dolet, qui

réédita les deux livres sans changement, prouve combien il tenait

à calmer les défiances de la Sorbonne.

Bien assuré par un privilège du roi, il se découvre dans son troi-

siè-me livre, merveilleux de verve, mais dont l'ample satire évite

lestement les actualités dangereuses : c'est, sur le thème gaulois

et connut Rabelais. Il publia à Paris en 1538 son Cymbalum mundi. qui faillit faire

briller l'imprimeur Morin; il le réimprima andacieuseinent à Lyon à la fin de In mémo
année. Il mijunit en 1544. H. HIstienne dit qu'il se lun.

Éditions : Œurri's françaises, i.ouis I.ncour, 1856; le Cymbalum. F. Franck

Paris, 1873. Les lii'-créa lions et Joyeux Devis, publiés pour la première fois on 1558,

sfiiilèvent une question d'authenticité. Par ex., (in du la Nouvelle V, le livre III de

l'anlftpruel est cilê. Or ce livre III parut deux ans après Ja mort do Uesjjériera. —
A consulter Chi^nevière, B. Des P. Pion, 1886, in-8.
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du mariage, une débauche crudité d'idées, un jaillissement étranf,'c

de vie dans ce défilé de persoiuiages et ce cliquetis de dialogue;

et parmi toutcela, latraditionuelle raillerie desmoines, uneattaque
enveloppée contre le célibat monastique, une longue parodie des

lenteurs de la justice. Rien qui touche à la Sorbonne : le théolo-

gien Hippothadée parle gravement, simplement, clairement, selon

le texte sacré. 11 y a bien la fameuse coquille : « son asne s'en va

à trente mille panerées de diables » : audacieuse facétie, si elle est

volontaire (ce qui n'est pas du tout prouvé), mais en tout cas aisée

à démentir.

Enfin il lâche le Quart Livre ; là seulement on retrouve l'écho du
Cymhalum : il y a là Quaresme prenant avec la transparente Anti-
physie, les Papimanes avec les Uranopètes Décrétales et le bon
Homenaz. On s'explique que la Sorbonne et le Parlement aient

arrêté le livre. Mais l'issue de cette affaire fait précisément éclater

la prudence de Rabelais : il a un privilège du roi; il a derrière

lui Du Bellay, Châtillon, les Guise; il répudie le démonlaclc Calvin

impoi^teitr de Genève, satisfaisant ensemble à sa prudence et a ses

rancunes. Et enfin M. Brunetière a fait remarquer que le plus hardi
chapitre, sur l'or de France subtilement tiré par Rome, correspond
à un incident précis de la politique religieuse de Henri II. Comme
toujours, Rabelais ne provoquait pas de colères qu'il ne se sentît de
force à braver : il ne jouait la partie qu'à coup sûr.

Il y a quelque chose de lui peut-être dans le cinquième livre, qui
parut seulement en 1562, à l'époque des polémiques sans mesure,
quand déjà les passions s'armaient : mais dans l'ensemble, cette

satire âpre, directe, lourde, si peu riante, est d'un autre homme et

d'un autre temps. On ne retrouve pas dans ce pamphlet huguenot
le trait caractéristique de la physionomie de Rabelais : celui qu'on
a souvent dépeint comme un emporté railleur, fut un homme avisé,

réfléchi, maître de lui. Jouant avec un merveilleux sang-froid son
double personnage de sage et de fol, il dosa très modérément la

satire sociale et irréligieuse, ne toucha jamais le dogme, et dissé-

mina adroitement sous la satire morale et la bouffonne fantaisie

une doctrine positive : dans le cinquième livre seul, les proportions

sont décidément renversées, et ce n'est pas une des moindres
marques de l'inauthenticité du cinquième livre, que la vie et la

philosophie y cèdent presque toute la place à la polémique agres-

sive.

2. LA DOCTRLNE DE RABELAIS.

La doctrine de Rabelais avait de quoi le mener plus loin que
Marot,aus;i loin que l)olet ou S(!rve^,jiisqi/es au feu,mclusiveiuent,

s'il eût fait la moindre étourderie; le temps et l'intolérance des
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sectps la pouvaient rendre mortelle pour l'auteur. Mais, en elle-

même, elle n'a rien de violent. Rabelais est de ces génies puissants

i|ni dirigent leur puissance : ils construisent palîeinniBTll une
auivre fougueuse, qui souvent retouchée, c.ilculée en toutes ses

parties, garde un air d'intempérante spontanéité. Mais, s'il vou-

lait tout ce qu'il faisait, il était singulièrement plus modéré en

pliilosopliie qu'en art ; son style e.xcessif, emporté, enveloppait une
pensée sûrement pondérée.
Dégageons cette i)ensée; allons à l'essentiel : que trouve-t-on? Un

I luistianisme platonicien, qui semble retenir « le souverain. plas-

inateur Hieii » comme eflic.ice surtout pour liquider d'un coup
tout rembarras )nétapliysi(|ue, et qui, pour une raison analogue,

éloigne toute précision de dogme : solution moyenne qui fuit une

religion d'honnêtes gens, pressés d'aviser à la pratique, et qui a

bien l'air d'être le fond du spiritualisme français. Elle avait pour
Rabelais l'avantage de déblayer le terrain au.x sciences positives.

Habelais en effet n'est pas seulement un helléniste, un médecin,

un curieux investigateur de l'antiquité et de la nature : il sait

beaucoup, mais surtout il y a en lui une àme, un esprit de savant:

il a eu le culte et la notion de la science, et son programme d'édu-

cation, chimérique même pour ses géants, est le programme du
travail de la raison moderne. Avec le Dieu créateur, une vie

future, qui soit la compensation de celle-ci, et satisfasse à notre

appétit de justice et d'égalité par le renversement de tous les rôles.

Le Dieu tout bon et tout-puissant s'exprime dans la nature,

toute bonne aussi et toule-puissanle. Plus de repentir du Créateur

devant une création mauvaise; plus de péché originel et d'huma-
nité déchue : le monde est bon, l'homme est bon, les fins du
monde et de l'homme sont bonnes; et le monde et l'homme vont

spontanément par une intime impulsion de leur nature vers ces

lins qui sont boimes. Donc ce qui est, ce qui tend à être ont droit

d'être : le mal est hors nature et contre nature. A Pliysis. la bonne
mère, s'oppose Antiphysie, source de tout vice et de toute misère :

et toute règle qui comprime ou mutile la nature est une invention

d'Antiphysie. Toute la métaphysique et toute la morale religieuses,

l'ascétisme catholique et le rigorisme huguenot, tout le christia-

nisme enfin, dans son essence originale, est détruit par cette doc-

(rine : elle est donc hardie, mais historiquement plutôt que phi-

losophiquement. Elle n'est qu'une révolte du sens commun contre

les hypothèses qui le dépassent.

Rabelais n'est pas profond, il faut oser le dire'. Sa pensée a gagné
h s'envelopper de voiles, elle a grandi en se dérobant. Sa philoso-

phie a été celle déjà de Jean de Meung, sera celle de Molière et

1. Jo n'oserais plus le dire nujuurd"lnii. Je oe suis pas 1res persuadé aujourd'hui
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de Voltaire : celle, remarquons-le, des plus purs représentants de

la race, et en effet elle exprime une des plus permanentes dispo-

sitions de la race, l'inaptitude métaphysique : une autre encore,

lo^onfiance eu la vie, la joie invincible de vivre. Au fond, en effet,

Rabelais ne philosophe que pour légitimer la souveraine exi{:;ence

de son tempérament : cet optimisme rationaliste, naturaliste, ou
de quelque nom qu"on veuille appeler cette assez superficielle

doctrine, lui sert surtout à fonder en raison son amour immense
et irrésistible de la vie.

r ^Car voilà le trait dominant et comme la source profonde de
tout son génie : il a aimé la vie, plus largement, plus souveraine-

ment qu'aucun de ses ancêtres ou descendants intellectuels,

comme on pouvait l'aimer seulement en ce siècle, et à cette

époque du siècle, dans la première et magnifique expansion de
riiiimanité débridée, qui veut tout à la fois, et tout sans mesure,
savoir, sentir, et agir. Rabelais aime la vie, non par système et

abstraitement, mais d'instinct, par tous ses sens et toute son âme,
non une idée de la vie, non certaines formes de la vie, mais la vie

concrète et sensible, la vie des vivants, la vie de la chair et la vie de
l'esprit, toutes les formes, belles ou laides, tous les actes, nobles

ou vulgaires, où s'exprime la vie. De là toute son œuvre découle.

Et, d'abord, pour n'en plus parler, l'obscénité énorme de son
livre. Toute l'animalité s'y peint, dans ses fonctions les plus gros-

sières, comme on y trouve les plus pures opérations de la vie

intellectuelle. Il y manq^ue, pourrait-on dire, la vie sentimentale :

c'est vrai. Et par la Rabelais est en plein dans la pure tradition

du génie français, qui jusqu'au milieu du xvn® siècle ne connaît

guère la femme et cette vie tout affective dont elle nous semble
être essentiellement source et sujet. Il n'y a vraiment pour lui que
deux modes d'existence : par la chair, et par l'esprit : d'un côté,

la nutrition, et les séries multiples de phénomènes antécédents ou
consécutifs; de l'autre, la pensée, et la poursuite du vrai parla
raison, du bien par la volonté. Des deux côtés, la nature conduit

J'ètre par lappétit, et des deux côtés l'appétit se satisfait avec

plaisir. Toutes les fonctions naturelles participent de la perfection

de l'être, et forment une part de son bonheur. Rien n'est donc à

cacher par'soi-même, parce qu'il est comme il est. On voit que
l'ordure de Rabelais est tout juste l'opposé de la gravelure du

qu'il faille plus de pijfondeur d'esprit pour imaginer une métaphysique que pour

accepter la vie et se faire une philosophie qui y corresponde. Le refus d'édifier une

métaphysique ne dénote pas nécessairement une pensée superficielle. Ni l'idéal ni la

raison n ont besoin de cet intermédiaire. Enfin l'optimisme courageu.^, clair et pra-

tique, qui n'insulte pas la vie et s'applique à ranioliorer, a bien autant de valeur que
les croyances pessimistes ou les spéculations subtiles (//' éd.).
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xviii" sif'ole, qui a sa raison au ruulraire dans la uotinii duuf iudi;-

cence positive des choses désignées.

Aux mômes idées se rallaclio la pédagogie de Rabelais : et par

là s'explique qu'il ait si vigoureusement exprimé dans ses pro-

grammes encyclopédiques les plus profonds désirs et les plus

eHrénées espérances de son tem[)S. Une sympathie trop vive l'atta-

chait à tout ce qui est, pour qu'il ne favorisât pas tout ce qui

voulait être. On n'aime pas la vie, si l'on n'aime pas le vouloir vivre,

la puissance qui U^ad à l'ado, l'aspiiation de l'élrc à plus d'être

encore : aussi Habelais n'a-t-il (|u'iin principe. 1,'liommc a le

droit, le devoir d'être le plus homme possible. Voyez la joie dont
(iargatitua salue l'imprimerie inventée, l'antiquité restaurée.

<( toutes disciplines restituées », et celte « manne céleste de- bout.

e

doctrine », par laquelle pourra Pantagruel largement profiter.

Voyez do quel enthousiaste appel le bonhomme lance son (ils à la

ri'cherciic de la science universelle. Kl lui-même, en sa jeunesse,

il a vaillamment, sous la saine direction de Ponocrates, tenté d'être

un homme complet : lettres, sciences, arts, armes, toutes les con-

naissances du savant, tous les exercices du gentilhomme, il n'a

rien négligé; il a mis en culture toutes les puissances de son

cspiit et de son corps. Le grand crime, ou la suprême << besterie »,

c'est « d'abâtardir les bons et nobles esprits », par une éducation

qui comprime au lieu de développer : comme Gargantua d'abord,

aux mains de maître Jobelin Bridé, était devenu gauche et lourd

lie son cor[)s, et quoiqu'il étudiât très bien et y mit tout son

temps, « toutefois en rien ne profitait ». A grand peine, dans son

indignation, Rabelais s'empéche-t-il d' « occire » le « vieux tous-

seux » de précepteur.

Au fond, la pédagogie de Rabelais se ramène à respecter la libre

croissance de l'être humain, et à lui fournir copieusement toutC'^

les nourritures que réi",lamenl pour son dévclopptinent total ses

iipltiliis physiques et moraux. Ou passé de là facilement ii sa

morale, lille so lésume tout erîlicre dans le précepte de Théléme :

fais ce que voudras. Caria nature est bonne, et veut ce qu'il faut,

quand elle n'est ni déviée ni comprimée : « parce que gens libères,

bien nés, bien instruits, conversans en compagnies honnêtes, ont

par nature un instinct et aiguillon qui toiijours les pousse à faits

vertueux, et relire de vice : lequel ils nommaient honneur ».

Théorie superficielle, scabreuse',et (jui renferme bien plus d'obscu-

1 Moins superlicidle el moins scabreuse que je ne l'ai cru autrefois. CeUe théorie

tient compte de lu civilisation el de la culture; elle suppose chez l'homme moderne

un iusliuct moral ;
que col i.istincl soit }>riniitif ou ncqui?, il n'Importe, ot la question

c»l superflue) il s'uflil qu'il existe; el s'il ii'cxist« pas, il n'y a pas de mûlapliysique

ni de théologie qui )iuissi! y suppléer. Colle théorie a tout juste la valeur de la morale

positive, sans fondement métaphysique ou révélé (H* éd.).
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lilù qu'on ne ('roirait d'abonl, mais qui poui- Rabotais n'est que

l'oxpiessiou d'une irrésistible et universelle sympathie. Il lui a

fallu croire et professer la nature toute bonne, parce qu'il aimait

toutes les manifestations de cette nature; et son jugement moral

s'est refusé à supprimer, même en désir et en pensée, aucune

'les formes de la vie.

Il n'a vu le mal que dans la contrainte et la mutilation de la

nature : le jeune catholique, la chasteté monacale, tous les enga-

gements et toutes les habitudes qui limitent la jouissance ou l'ac-

tion,' voilà les choses qui excitent le mépris ou l'indignation de

llabelais. Les moines, selon le vœu et l'esprit de leur ordre, chan-

tet)t au chœur, au lieu de courir à l'ennemi : sottise. Panurge,
dans la tempête, geint, crie, prie, et ne fait rien : c'est bien, car

il agit par naturelle poltronnerie. Le vice naturel s'évanouit : llabe-

lais débride les instincts, enlève les péchés.

L'égoïsme qu'il lâche en liberté est à peu près inofîensif, parce

qu'il s'olTre dans sa simplicité primitive, tout proche de la natu-

relle volonté d'être, parce qu'il est soustrait aux malignes compli-

cations que la société y introduit
,
parce qu'en un mot il reste

égoïsme, et ne devient pas ambition ni intérêt. De plus, comme il

arrive souvent aux constructeurs des morales les moins morales,

l'auteur répare par la rectitude de sa nature l'insuftisance de son

système : comme il sent en lui la bonne volonté, la chaude sym-
pathie, des formes affectueuses d'égo'isme, il érige son instinct

en loi générale de l'humanité, et il se fait d'optimistes illusions

sur le penchant inné des hommes à « faire tous ce qu'à un seul

voyaient plaire ». Eminemment raisonnable, il compte que l'homme
naturellement se conduira selon la raison, que la raison lui

apprendra à être bon, à préférer les plaisirs nobles aux basses jouis-

sances, à faire servir la science à l'action, et l'action au bien général.

Il faut ajouter, pour être juste, que de ce même culte de la vie,

de cette même joie d'être sortira une égalité sereine de l'àme.

Les maux particuliers s'évanouiront dans la sensation fondamen-
tale d'être et d'agir; et du respect des formes de la vie hors de
soi comme en soi découlera la douceur à l'égard des hommes et

des choses, indulgente sociabilité ou résignation stoïque. Ainsi se

fondera le pantagruélisme, <' vivre en paix, joie, santé, faisant

toujours grand chère » : disposition qui s'épure d'un livre à l'autre,

et s'élève jusqu'à être « certaine gaieté confite en mépris des choses

fortuites >•>.

Mais le pantagruélisme est aussi un appétit de savoir qui ne se

contient dans aucune borne. Et c'est toujours le même principe

qui donne sa forme originale à la curiosité rabelaisienne. Klle a

pour caractère de ne point séparer la sensation concrète de la con-
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naissance abstraite : ce nVsl point une srience de cabinet qui
substitue en quelque sorte à l'univers sensible un univers intelli-

gible, aussi riiToureusement équivalent qu'infinimenl dissemblable.

En même temps que Rabelais veut tout connaître, et demande
aux sciences encore balbutiantes de son temps rexplication <\i'

« tous les laits de nature », il retient soigneusement les formes de
toutes choses et tous les accidtMits jov^^nx de rindividualité. Il

ne jouit pleinement des types que dans les n'alités qui les

altèrent. II lui faut de la substance, de la matière, de la chair,

parce que là seulement est la vie. Et voilà |(Ourqnoi. |)lnlot nue
mathématicien, on astronome, plutôt même (|ue >,'rammairien ou
antiquaire, Rabelais est médecin : médecin à la façon de son
temps, c'est-à-dire physiologiste, anatomiste, et naturaliste à la

fois, médecin de l'école de son ami Rondibilis, dont l'œuvre fut

une Histoire des poissons. Par ce côté, le savant et l'artiste s'accor-

dent en Rabelais.

3. l'.vrt dk rabel.ms.

Rabelais est un grand artiste, et sans lui faire injure, on peut

dire que toute sa philosopliie vaut au fond par son art. Et d'abord,

il a en matière d'invention la souveraine indifférence des maîtres

en tous les genres : il n'a pas souci de créer sa matière. Il prend

partout et do toutes mains. Les vieux Romans, Geoll'roy Tory, le

Pogge, Caclius Calcagninus, Merlin Coccaie, le juriste Tiraqueau, le

sermonnaire Raulin ', à qui ne doit-il pas? Il est aussi délibéré

<< plagiaire » que Molière, avec une fortune pareille. Car il inve^nte

en semblant prendre. C'est qu'il traite les livres comme la nature :

il met sa forme à tout ce qu'il en tire. Souvenirs ou expériences,

il fait tout servir à exprimer tous les aspects de la vie.

Jamais réalisme plus pur, plus puissant, plus triomphant ne

s'est vu. Non pas ce méticuleux réalisme, cette petite doctrine

d'art qui prencl les mesures de toutes choses, et croirait tout perdu

si elle avait allongé ou raccourci d'une ligne les dimensions des

choses. Non pas ce naturalisme rogue qui se fait l'exécuteur d'une

métaphysique négative, et emprisonne l'art dans la conception et

1 . G. Tory, le Champ fleury (1529) : source de l'écolier Limousin. Le Popffe, Faci'-

ties : l'anneau do Hans Carvel. Merlin Coccaie, Macaronéfs : Diiuleimul el ses mou-

tons. Ca-lius CaicaRninus, Gigantes : l'hysis el Auliphysic. Tiraqueau, De Icgi/ms con-

7wbialibus, Raulin. île VUiititate : Comment Panurge se conseille à Panlapruel.

Chroniques Garyanliiiues. Galicn resloré, etc. On pourrait «jouter Budé, Erasme,

l'Arétin, B. Casligliaoe, Agrippa et nombre d'autres. Cl. Alénayiana, t. I, 83, el

les commentaires de Le Uui-.bat et de Marly-Laveaux.
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le vocabulaire inalérialistes. Non, mais Rabelais a conscience de

la force infinie de la nature : telle qu'il la saisit en lui, puissante,

active, vouîïmte. terre il la sent partout; à quoi bon chiffres el

mesures? il suffit qu'il crée des formes d'intenses volontés, qu'on

les sente se déployer selon leur loi intime : si elles n'ont pas existé,

, si elles n'existent pas actuellement en tel degré et proportion, qui

oserait dire qu'elles ne seront pas? Il n'importe que Panurge ou

Frère Jean ne soient, ni n'aient été ni ne doivent être hors du livre

qui leur donne vie, si ce qui les fait être est ce qui fait que je suis,

et si, n'étant identiques à aucun honirae, je les sens aussi possibles,

eux qui ne sont pas, que moi qui suis et me sens être. Et quel

bonhomme de cinq pieds et demi, dans nos romans et nos drames,
est plus réel que ces géants? quel paysan « vrai » est plus « comme
dans la vie » que « le vieil bonhomme Grandgousier, qui après

souper se chauffe à un beau clair et grand feu, et, attendant griller-

des châtaignes, écrit au foyer avec un bâton brûlé d'un bout, dont

on écharbotte le feu, faisant à sa femme et famille de beaux contes

du temps jadis »?

Sj attaché à reproduire le mouvement, l'effort de la vie dan*--

i'infinie divergence de ses directions, Rabelais se moque bien de
nos systèmes. Spiritualiste? matérialiste? que lui importe? Ame,
corps, esprit, matière, il y a là des mots, qui sont des moyens d'art,

des procédés de transcription. Quelle que soit la cause interne, la

nature essentielle, tous ces mots expriment des faits, et le vulgaire

les comprend : Rabelais donc en use sans crainte, largement,

n'ayant souci que de tout voir et de tout dire, allant avec toutes

les images du langage à toutes les apparences de la vie

Mais ici il faut bien s'entendre : il n'est encore ni panthéiste ni

symboliste ni relativiste ni rien de tel. Il croit au réel, à la substance

«ous les formes, à la solidité de l'individu, à l'unité du moi. La
nature n'est pas pour lui l'inaccessible unité qui se joue à

s'exprimer dans l'écoulement éternel de la trompeuse multiplicité.

Ses figures, nettement arrêtées en leurs contours, ont un vigoureux
relief : il a une manière de peindre, grasse et comme substan-
tielle; ce ne sont pas les touches d'un homme qui croirait peindre
les fluides apparences de l'universelle illusion. Comme il croit au
moi, il a foi à la vie : elle vaut par ce qu'elle est. Il n'a pas de
doute sur son but non plus que sur son prix : le but, c'est l'exer-

cice des fonctions, la satisfaction des besoins, partant l'action, et

le bonheur par l'action. L'action est la mesure de la vie.

Donc, peignant la vie, il peindra l'action, et les objets l'intéres-

seront à proportion qu'il y trouvera plus d'effort, plus de <c vou-
loir être », plus d'action. Pour toutes ces raisons, il ne sera pas
descriptif, il ne cueillera point dans la nature des impressions, il
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ne se fera pnint avoc les rhosos des états d'Ame. Il i)'aura point d»^

subjectivité sentimentale et mélancoliijiie : il sora joyeusf^int'iil

objtM'tif, tout au bonheur de voir devant lui tant d'êtres ipii m*

sont pas lui, ni en lui, ni pour lui, mais qui, comme lui, veulent

vivre, aspirent à compléter, élarf^ir, épanouir leurs intimes puis-

sances. Il les posera nellement, vif^oureusement; il les suivra avec

amour, d'un rire éclatant et sen-iu, dans le tumultueux jaillisse-

ment de leurs énergies naturelles.

Rabelais a son eslhélique, plus voisine assurément de Rubans et

de Jordaens que de Léonard et de Raphaël. Il n'a pas le sens de
l'art, si Ton entend par là l'adoration des formes harmonieuses et

(ines : la ^'ràce souveraine de l'être équilibré dans sa perfection

la calme aisance dont il se possède en jouissant de soi, ne sem-
blent pas lavoir touché. On a pu dire (in'ayant fait trois ou quatre

sf^jonrs en Italie, il n'en a pas rapporté le souvenir d'une statue,

ni d'un tableau. Et je le croirais : il a regardé la vie en mouve-
ment, en travail. Plutôt qu'à la beauté, il s'intéresse à l'énergie :

et l'effort, la lutte ne sont pas à ses yeux imperfection et souffrance;

iNI n'y a de joie que là, parce que là seulement il y a vie. De là sa

gaieté copieuse, sa bouffonnerie indulgente à l'égard des actes

naturels, et de là le pittoresque dramatique <le son onivre. D'un

bout à l'autre de ses quatre livres, ce ne sont que vigoureux por-

traits ou rapides croquis. Ou plutôt écartons les mots qui immo-
bilisent l'être, fût-ce pour un moment : d'un bout à l'autre de ses

quatre livres, grouillent des formes vivantes, agissantes, gesticu-

lantes, parlantes, chacune selon l'impulsion do son appétit inté-

rieur : les unes fugitives, à peine entrevues dans la cohue qui les

presse, d'autres dominantes et débordantes à qui ni la durée ni

l'espacenesont mesurés : toutes aussi sérieusement, profondément,
objectivement vivantes et individuelles et qui ne sauraient s'effacer

ni se confondre, Janotus de Bragmardo, Rridoye, Dindenaut, ou
bien Pantagruel, Frère Jean des Entommeures, Panurge. Leurs
noms suffisent à les caractériser.

Rabelais varie ses procédés d'art à l'inllni : non pas seulement
selon le modèle que lui fournit la nature, mais selon son intention

d'artiste, et l'effet à obtenir. Car je veux bien qu'il n'ait pas de goût
(et il ne pouvait en avoir sans se démentir lui-même), du moins il

a conscience et réflexion, et son sujet ne l'entraîne pas : il le règle

comme il veut. Qu'on suive Pantagruel dans son tour de France :

on verra comment Rabelais fait ressortir les choses d'un trait bref,

avec quelle vigueur il enlève en trois mots une esquisse : au con-

traire, dans les amples scènes du roman, dans les discours étab's

et les larges dialo^'ues, dans la iiarangue de Janotus, dans les

propos des buveurs, dans le maielié de Panurge «t I)indeir'»t,
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dans la défouse du clos de l'abbaye on dans celle étourdissante

tempête, on sera confondu de la patience et de la verve tout a la

t'ois avec lesquelles Rabelais suit le dessin de la réalité dans ses plus

légers accidents et ses plus baroques caprices. Ici il élimine à peu

près tout de la nature, là il ne supprime rien de la vie : et par-

tout il donne la sensation de toute la nature et de toute la vie.

• On concevra facilement quel instrument il lui a fallu pour

écrire une pareille œuvre, et l'on se demandera comment la

langue de Marot a pu suffire à une si prodigieuse tâche. Mai s

Rabelais n'a pas été plus exclusif en fait de langue que systéma-

tique en philosophie : placé au croisement du moyen âge et de

l'antiquité, il a usé des facilités de son temps : s'il se moquait
après Geoflfrov Tory des écoliers limousins qui déambulent les com-

pites d>' furhe que Von vocite Lutèce, il a usé copieusement, har-

diment du latinisme dans les mots, dans la syntaxe, dans la

structure des phrases : il a été savoureusement archaïque, utili-

sant la saine et grasse langue de Villon et de Coquillart : il a été

enlin Tourangeau, Poitevin, Lyonnais au besoin et Picard, appelant

tous patois et tous dialectes à servir sa pensée. Ce n était pas trop

pour rendre une telle abondance et diversité d'invention, et la

sagesse antique devait mêler son vocabulaire à celui de la jovia-

lité gauloise, pour que toute la vie intellectuelle et toute la vie

animale pussent se refléter dans la même œuvre.
Il est aisé de voir maintenant l'importance de Rabelais dans

notre littérature. Comme penseur, il fonde ce qui avait déjà paru

avec Jean de Meung, et qui ne pouvait recevoir toute sa force et

tout son sens que de l'humanisme seul : il fonde le culte antichrélien

de la nature, de l'humanité raisonnable et non corrompue. Comme
artiste, il résume et dépasse de bien loin ces essais que j'ai déjà

signalés, ces timides esquisses de la vie morale, des formes et du

jeu des âmes. Avec une prodigieuse puissance, il nous donne les

âmes et les corps, les actes avec les puissances : et, mieux que la

farce, il prépare l'éclosion de la comédie de Molière. Enfin, par son

impartiale représentation de la vie, dont nulle étroitesse de doc-

trine, nul scrupule de goût, nul jiarti pris d'art ne l'empêche de

tixer tous les multiples et inégaux aspects, il est et demeure la

source de tout réalisme, plus large à lui seul que tous les courants

qui se separèrêïïr après lui.
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JEAN CALVIN

i. Caractère de l'homme. L'Inslitulion chrétienne : rapport de la

Réforme cl de la Benaissance. Défense de la morale contre les

catholiques et contre les libertins. Calvin psychologue et mora-
liste. — 2. Importance littéraire de l'Imiitution. Style et élo-

quence de Calvin. I.a prédication protestante.

1. CALVIN ET L' « INSTITUTION CHRÉTIENNE ».

L'humanisme avec Rabelais se fait scientifique et positiviste,

avec Calvin, moral et piétisle. En l'ace du robuste Tourangeau,
Tàpre Picard, disputeur et irritable : un esprit sec, fort, précis,

raideinent rectiiigne, un tempérament froid, de ceux où bouil-

lonnent en dedans les terribles colères. Quand vous avez regardé

cette bonne et ouverte face d'honnête savant que porte Habe-
lais, passez à Calvin : ce profil fin et dur, ces lèvres minces,

celle jolie main effilée et nerveuse, qui se lève impérieusement
[lour enfoncer un argument, vous donnent la sensation de l'homme.
Calvin ' doit sans doute à sa ville natale, a. sa propre famille les

1. Biographie. Né à Noyon eu 1509, Jean Cauvin, (ils du procureur fiscal de l'évc-

que, fut pourvu d'abord de deux bénéfices. 11 étudia la théologie, puis le droit à Or-
léans avec Pierre de l'Éloile, à Bourges avec Alcial, le grec à Bourges aussi avec

Wolmar. Il débuta par un commentaire latin du de ClemenlUi de Sénèque. Après le

discours de Nicolas Cop, obligé de fuir de Paris, il se réfugia, dil-on, à Angouléme.
En IM'i, il fut quelques mois em|)risonné à Moyon. En 1535. après les premières

rigueurs, il va à Bàle, où il étudie l'hébreu avec W. Capitu. Il fil la Préface de la

Bible d'Olivetan. Fin mars 1536, on achève d'imprimer son Institutio chrisliaiix rrli-

gionis, précédée de la fameuse lettre ad Franciscum regem, qui eal datée du "23 août 1535.

En 1536, il va à Fcrrare, près de la duchesse Renée de France, revient secrètement

en France, puis passe par Genève, où Farel le retient. En 1538, chassé de Genève, il

s'établit à Strasbourg, où il se marie. On le rappelle, i-t il ne quitte plus Genève,

dont il (ail vraigaenl le centre religieux de la Kéforme frau^'aise. Il meurt en 1564;



JEAN CALVIN. 263

premiers germes de son indépendance religieuse; il semble

qu'Olivetan surtout l'ait détaché de cette Église catholique, qui lui

portait dès la première jeunesse ses dignités et ses revenus. Mais

Jusqu'en 1533, l'humaniste domine en lui : élève d'Alciat et de

NVolmar, juriste, latiniste, helléniste, commentateur de Séncque,

il ne révèle sa vocation que par l'hérétique discours qu'il lit pour
Nicolas Cop, recteur de l'Université parisienne, et qui les mit tous

les deux en péril. L'année 1;)3.^, ici encore, fut décisive. Elle jeta

Calvin hors du royaume, où la reine de Navarre ne pouvait plus le

protéger. Mais surtout elle l'obligea, une fois retiré à Bàle, à mettre

par écrit la confession de sa nouvelle foi, arrêtée dans cet esprit

avide de clarté : il rédigea en latin Vhistitidion chrétienne.

Comme la royauté mettait sa justice au service du dogmatisme
catholique, et par politique dénonçait les victimes comme des

factieux à ses alliés protestants, Calvin se crut obligé de protester

dans la fameuse lettre à François I°^ En 1541, lettre et livre furent

donnés en français par l'auteur, pour Tédiflcation du simple popu-
laire : cette traduction est un des chefs-d'œuvre du xvi'' siècle.

Elle y fait époque.

On voit aisément dans l'Institution ' et dans toute la suite de

i-e fut un homme de vie pure, de grand esprit, d'une sincérité absolue, qui, s'unissant

à sa logique, le fit dur. Je ne crois pas qu'il y ail eu chez lui d'amour-propre, ni

d'ambition, au delà de ce qu'en relienneiil tous les actes humains, jusque dans le

plus entier dévouement à l'idée. 11 fil mourir Servet, Gruel : il persécuta Caslellion.

Pour être juste, il faut se souvenir du temps où vivait Calvin. Si on lui dénie l'excuse

qu'on accorde au zèle des catholiques, et qu'on estime lu cruauté d'un Réformateur
plus condamnable comme démentant ses principes, on devra considérer que Calvin

n'est pas venu apporter la liberté, mais la vérité. 11 haïssait la tolérance comme les

catholiques. Dans tous les partis, quelques âmes e.xcellenles furent seules assez

larpes pour unir la foi avec la tolérance : Marguerite de Navarre chez les catholiques,

chez les protestants Caslellion à qui cette idée a inspiré quelques élans de charité

éloquente (cf. F. Buisson, Sébastien Caslellion, Hachette, 1892).

Éditions : Christianx reliqionis Institulio, Bàle, 1535; Strasbourg, 1539; Genève,
1559. L'/nstitution de la religion chrestienne (Genève,?), 1551 ; Genève, Jean Crespin,

1560. Opéra omnia, 11 vol. in-folio, Amsterdam, 1667. Opéra qux siipersunt omnia
(dans le Corpus Reformatorum de G. Baum, E. Cunitz, E. Reuss), Brunswigœ,
W vol., 1863 et suiv. (t. I-ll, textes de VInst. latine, t. IIMV, Trad. françaises).

L'Inst., Paris, 1859 ; Genève, 1887. Lettres, p. p. J. Bonnet, Paris, 1854, 2 vol. in-8.

L'excuse du noble seigneur Jacques de Bourgogne. Lemerre, 1890, in-16.

A consulter : Bayle, art. Calvin. F. Bungener, Calvin, sa vie, son oeuore fit ses

écrits, 2' édit., 1863. A.-J. Baumgartner, Calvin hébraisant et interprète de l'Ancien

Testament, in-8, Paris, 1889. A. Watier, Calvin prédicateur, Genève, 1889. Thèses de
la Faculté de théologie de Montauban (MM. Bez, Damagnez, A. et P. Martin,
E. Sayn). A. Lefranc, la .Jeunesse de Calvin, Paris, 1888. A. Sayous, Études litté-

raires sur les écrivains français de la Réformation. Henan, Études d'histoire reli-

gieuse, Faguet, XVI' Siècle. E. Doumergue, Vie de Calvin, 3 vol. in-4, 1899 et suiv.

1. Tout ce que je dis de VInstitution française se rapporte à la version de 1541

donnée par fragments au l. 111 des Œuvres de Calvin dans le Corpus Réf., non à
celle de 1560, reproduite seule par les éditions de Paris et de Genève. Calvin est bien
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l'œuvre de Calvin, comment celle réforme française qui semble

s'opposer à la Renaissance, qui du moins la contient, en s<trt

cejx'ndanl, ol en esl lo produit. Le livre latin est admirable de

correction rlassicpic cl d'éner;;ie personnelle : c'est le chtitjl'œuvre

d'un prand^-Uiiiiixiiiiste. cl l'on sait qiio Calvin n'<''tail pa^^ même
dénuc déi udition hébraïque. Mais surtout la méthode de Vlustilu-

tion est l'exprossion mêm e de l'esprit de ja Renaissance, eu tant

qu'il se caractérise par la''déi'mi.-oçp£^ĵ Thomme êTpar le cullejx

rualii/ifilé.

La théologie de Calvin repoussant le lourd appareil de la scolas-

tique ]>reud, pour la première foi;.', une base d'argunienlalion

dans la nature, dans les faits, dans l'expérience enfin : elle étudie

riionime, elle lui applique le dogme, elle tire de son état, de

SCS besoins la démonstration de la religion, qui rend compte de

cet étal, et répond à ces besoins. Ici C-alvin n'a personne devant

lui; il a ouvert la voie le premier, et ce qu'il y a de solide et

pérélrante psychologie dans la théologie de Pascal et de Bossuet,

c'est lui qui le premier a enseigné à l'y mettre.

En second lieu, à cette recherche de la nature humaine, il unit

l'étude de l'Écriture : elle est le texte qu'il lit, explique, commente,

rejetant toutes les som?nes et toutes les gloaes dont on l'a obscurci,

surchargé, étouffé. Il fait reparaître Mo'ise et saint Paul, comme
d'autres au même temps ressaisissent HomèreoiPTîte-Live par

delà les abrégés et les romans. 11 traite son texte en philologue ou

en historien. H ne doute pas de la réalité des faits {)orlés dans

lÉcriture, non plus qu'avant le xviii'^ siècle on ne doutera de la

réalité des fails racontés par Tite-Live : l'exégèse de Calvin repré-

sente exaclemenl la même époque de la critique que les raison-

nements de Machiavel, de Bossuet, et même de Montesquieu sur

Tite-Live. On va au pur texte antique, comme au roc solide, iné-

branlable sur lequel on peut fonder. Par cette méthode, Calvin

inaugure la controverse et l'apologétique modernes : et ainsi il y
a quelque chose de lui dans les Pensées et dans le Discours siir

l'auteur de la version de 1560 ; mais vingt ans de prédieation improvisée ont donné à

son style une fluidité molle et prolixe qui est bien inférieure à la rudesse de la tra-

duction de 15-41. C'est la traduction de 15-11 qui fait époque, et non cuUo quicst donnée

après les traductions d'Aniyot, après tant d'écrits de Calvin lui-même, de Viret, d'Henri

Estienni! et d'autres réformateurs. Sur cotte question, cf. (j. Lanson, Revue Uist.,

jiinv.-fcvr. 1894.

1.11 y a avant Calvin, en latin, les Loci theoloijici de MélanrIilhoD, encore abstraits et

proliistique^i, le Comineularins de vrra et failli religioim de Zwiugle. la Sommaire
liriefve ileclaraliun d'aucuns lieux fort wcessaires à un c/in'tien do Karel : ces trois

ouvrages laissent entière l'originalité de Calvin qui garde le mérite d'avoir omployô

une méthode ralionndlo et morale. De même lot» traductions des divers écrits de Luther

faites depuis ir>25 ue s.'ior;iii>nt dlurinuer l'orlKmalité ni l'importance de la Iraductina

de V InUiliil'nn.
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l'Histoire Universelle et dans la Poliliqiie tirée de VÉcriture sainte.

Mais si l'Institution sort de riiumanisme^cHe opère dcfinitivc-

nienl la séparation des deux courants qui jusque-là s'étaient

confondus, et se confondaient encore dans les deux premiers
livres de Rabelais. Elle^oppose fortement la Réforme aux libertins.

Le point de contact entre eux n'est pas difficile à voir : c'est la

commune protestation, au nom de Dieu et de la raison qui le con-

naît, contre l'ascétisme catholique. « ...Celui grand bon piteux Dieu,

écrivait Rabelais, lequel ne créa onques le Garesme : oui bien

les salades, harengs, merlans, carpes, brochets, dars, umbrines,

ablettes, rippes, etc. Item les bons vins. » Et Calvin aussi ne veut

pas des jeûnes, célibat monacal, et autres contraintes de la règle

catholique : pour lui, comme pour Rabelais, touc cela, c'est Anti-

physie. Dieu a créé les instincts et les fonctions pour l'usage : c'est

égal abus de faire ce qu'il rt^f^^nd,
fît de défendxe-cc-qulLLBermet,

de pervertir et d'abolir ses dons. Mais Calvin se différencie aussitôt.

Et il se différencie par le sens moral. Rabelais absout la nature

par la vie. Calvin la condamme par le mal. Pessimiste, parce que
ce qu'il veut ne se retrouve guère dans ce qu'il voit, la foi lui

rend compte de la corruption humaine et du remède : elle est

lumière et règle.

En même temps, Calvin prend position contre le catholicisme :

il en dissèque le dogme, il en ruin^lea^ pratiques et la discipline,

il en combat surtout la docîrînë'de la pénitence. 11 établit la justi-

fication par la foi seule, avec le serf-arbitre et la prédestination.

Contre les libertins et contre les catholiques, c'est la même
cause que Calvin défend : celle de la morale. Et par là sa réforme

est bien française : le principe et la fin en sont la pratique, l'or-

donnance de la vie, et non la spéculation, la poursuite de je ne

sais quels résultats métaphysiques. Ce qu'il veut, c'est la bonne vie.

Aux libertins il dit : l'hom^ne est mauvais ; il faut réprimer la

nature, et non s'y abandonner. Aux catholiques : ne comptez pas

sur les indulgences, ne comptez pas sur les pratiques et les œuvres,

ne comptez pas sur votre volonté : humiliez-vous, tremblez,

croyez. Il peut seqabler qu'il y ait contradiction entre sa théologie

et sa morale : n'est-ce pas la liberté qui fonde la bonne vie et rend

la vertu possible? Ceux qui liront Calvin verront qu'il a opéré

heureusement le passage de son dogme à sa morale. Au reste

c'est l'éternelle antinomie : l'exercice de la vertu suppose l'homme
iibre, et les doctrines qui marquent le plus haut degré de l'effort

moral dans la vie de l'humanité, stoïcisme, calvinisme, jansénisme,

sont celles qui théoriquement suppriment la liberté. C'est qu'en

somme elles détachent et humilient l'homme : or supprimer la

concupiscence, tuer l'amour-propre, toute la vertu e^it là. Le calvi*
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iiismp, bien pris, doit être une doctrine d'humilité : il met toutp

l'espérance du chrétien anéanti dans la sincérité de sa foi qui, rat-

tachant à Dieu, l'oblige à vouloir toutes les volontés de Dieu, a

aimer le Jouj.' douloureux de son Kvanf,'ile.

Pitur régler la vie, comme pour saisir les rapports de l'homme
a Dieu, de la nature à la religion, il a l'allu que Calvin se Tit psy-

chologue et moraliste. H l'a été en effet avec puissance et avec

linesse. Depuis Cicérou et Séncque, depuis Épictète et Sénèque on

n'avait jamais écrit sur l'homme avec autant d'ampleur et de pré-

cision : ce que l'esprit français enrichi par l'éducation classique

fera excellemment, la description des traits généraux de l'homme
moral, je le trouve dans Calvin, qui se place ainsi aux sources

mêmes du génie classique. La théologie mise à part, ce n'est plus

seulement avant Pascal, avant Bossuet qu'on le rencontre : mais

avant Montaigne, avant les Mondes d'Amyot. Ici encore il ouvre la

voie, et non plus à la philosophie religieuse, à toute large et

humaine philosophie. Qui voudra s'en convaincre n'aura qi*'à lire

les chapitres 15 et 17 du premier livre, et ces admirables chapi-

tres »j à 10 du livre 111, sur la vie de l'homme chrétien '. J'y retrouve,

sous l'éminente autorité de l'Ecriture, sans cesse alléguée et impé-

rieusement dressée, j'y retrouve une pensée nourrie et comme
engraissée du meilleur de la sagesse antique, et un sens du réel,

une riche expérience qui donnent à tout ce savoir une efficacité

pénétrante.

2. LE STYLE ET L'ÉLOQUENCE DE CALVIN.

Je ne me serais pas arrêté si longtemps sur Calvin, si VlmtLtution

française n'était un chef-d'œuvre, le premier chef-d'œuvre de pure

philosophie religieuse et morale à quoi notre langue vulgaire ait

sufli. C'est une traduction : mais plus pourtant qu'une traduction,

puisque l'auteur se traduisait lui-même. Aussi a-t-clle la valeur

d'une œuvre moderne et originale, l'ersonne, ni même Calvin,

n'aurait. pu en \'6W écrire de ce style en français, sans s'assurer le

secours "du latin. Dans cette langue dont il était i)lus maitre que

de sou parler natal, Calvin donna à sa pensée toute son ampleur

et toute sa force, et quand ensuite il la voulut fctrcer à revêtir la

forme de notre jiauvre et sec idiome, elle y porta une partie des

qualités artistiques de la belle langue romaine. Llnslilution fran-

1. Lire aussi L 1, ch. i-v : je cite les divisions du texte de 1560, seul praticable en

l'absence d'une édition du texte authcnlicine de IMl. — Cf. aussi le cnrieus passago

(1, 11, 12i qui donne les principes d'un art jjrulcstaul, réaliste et moral.
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çaise est vraiment une lorlo et gtande chose : il y a une gravité

soulenue de Ion, un encliaineinenl sévère de raisonnements, une

véhoiiicnce de logique, une phrase déjà ample, des expressions

concises, vigoureuses et, si j"ose dire, entrantes, qui en plus d'un

endroit font penser à Bossuet : à Bossuet logicien, je le veux, et non
pas à Bossuet poète, mais enfin à Bossuet. Et quiconque est fami-

lier avec ces deux écrivains ne me démentira pas.

C'est pourtant Bossuet qui a dit : « Calvin a le style triste ». Et

littérairement Calvin est toujours sous le coup de cette condamna-
tion. Je ne serai pas suspect si j'adoucis l'arrêt. Calvin n'est pas

poêle : et l'on conçoit que le Bourguignon d'imagination chaude,

de sensibilité vibrante, n'aime guère ce Picard au parler froid et

précis, en qui la passion a plus de rigueur que de flamme. Mais

Calvin est moins c triste » que Bourdaloue. Son raisonnement

marche d'une allure plus aisée. Et surtout il a l'inestimable don du
xvi' siècle, la jeunesse : cela étonne; j'entends par là la fraîcheur

d'une pensée toute proche encore de la vie et chargée de réalité.

\.d chose se voit moins dans V Institution, où le style a retenu de

la hauteur et de la noblesse de la phrase latine. Les autres œuvres
françaises, d'un tour moins oratoire, représentent plus au naturel

peut-être le vrai génie de Calvin. Qu'on lise ses Commentaires des

Èpitres de saint Paul, on sera surpris, à travers tant de gravité

dogmatique, de rencontrer un parler si familier, tant de rappels

à la réalité commune, métaphores, comparaisons, apologues.

Nulle éloquence, nulle poésie dans tout cela, mais à chaque instant

apparaissent des signes du voisinage de la vie, et cela suffit à

di-ssiper la tristesse des déductions les plus tendues.

Dans l'histoire de l'éloquence de la chaire, Calvin * et ses premiers

collaborateurs, Viret,Bèze, ont un grand rôle. Outre que l'activité

de la prédication protestante (on possède plus de 2000 sermons de

Calvin pour une période de onze ans) a contribué sans nul doute

à assouplir la langue, cette prédication est un des anneaux qui

relient François de Sales et l'éloquence du xvu"^ siècle aux sermon-
naires du xv" siècle. Ces prédicateurs protestants, et non seule-

ment Virel, mais Calvin même qu'on croit si austère, sont tout

près de Menot et de Raulin, ils y touchent non par le temps seu-

lement, mais par le goût.

Calvin n'emploie-t-il pas quelque part 8 ou 9 pages ' à comparer

1. Calvin improvise : la plupart de ses sermons ont été reoiieillis par des audi-

teurs. Un polit nombre ont été écrits et puMiés par lui. Les explications dogma-
tiques et inlerprélations de l'Écriture tiennent une grande place chez lui, ainsi que
la controverse : mais la morale est toujours le but et la conséquence.

2. Dans ses Commentaires sur l'Épltre de saint Paul aux Ephésiens. On peut

prendre aussi, parmi les sernious recueillis, au tome XLVl, les 65 sermous sur VHar-
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rÉi.'lisc dos fldi^les au corps humain, à y chercher ce qui est

veines, nez, chair, mouvement, chaleur, main, pied, coude? Ne

conle-l-il pas la fahle des Membres cl de rKslomac? Mais voici

où il se dinV-rencie : il resie prave, décent, il ne rit pas, et il reste

aussi raisonneur, savant, instructif. Il introduit le triple principe

par où la rénovation de l'éloquence sacrée se fera : le sén'eux pro-

fond de la foi, la solide connaissance des Écritures, l'e.xaclc con-

naissance de l'homme. Il fiarle en pastotir qui songo aux fruits

lointains et durables de sa parole. El n'est-ri' pas lui enfin qui,

avant Hossiu't, prêchait le dogme plutôt que la morale, cl faisait

sa principale afTaire de renseignement de la religion, persuadé que
la bonne vie procéderait de la forte foi?

mollir i''vangéli(/uf, et les 9 sermons sur la Passion, si uu veul se /aire une idée île la

Tiinnicro do Calvin.



CHAPITRE III

LES TRADUCTEURS

1. Travaux sur la langue et traductions. La Boétic. — 2. Aniyol. Valeur

de son Plutarque : enrichissemeul de l'esprit français, élargisse-

ment de la langue.

\. LES TRADUCTEURS. LA BOÉTIE.

Pendant que dans les réglions supérieures de la pensée et de la

foi se séparent les courants de la philosophie et de la réforme,

une foule de provinces et de ressorts spéciaux se constituent dans

le domaine d'abord indivis de là Renaissance. La multiplicité des

connaissances acquises, des enquêtes à conduire rend les hommes
universels de plus en plus rares. La violence des polémiques et

des persécutions aide les esprits des savants à s'enclore dans leurs

éludes innocentes : ils se détournent des questions brûlantes et

actuelles, et achètent à ce prix la liberté de leurs recherches

scientifiques, même la protection déclarée des grands.

Le type de l'homme de cabinet, savant ou lettré, à qui il est

indifférent que l'Europe soit en feu, pourvu qu'il ait trois mille

verbes bien conjugués dans ses tiroirs, tend à se constituer. L'un

des maîtres de l'humanisme français, Budé, enfermé dans son grec

et sa philologie, donne déjà des exemples de prudence et d'absten-

tion, que tous ses successeurs ne suivront pas : pendant tout le

siècle on rencontrera des natures réfractaires à la spécialisation,

ou qui mêleront toutes les passions du temps dans leur activité

scientifique; mais le mouvement se fait en sens contraire.

Dans cette division du travail à laquelle nous assistons, il faut

faire une place à part à deux ordres de travaux érudits qui ii^é-

ressent particulièrement la langue et la littérature. D'abord on
commence à s'occuper de la langue elle-même, à la prendre
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comme objet de sciedce, pour en déi.'ouviir les lois. o«i lui en

imposer. Chaque prammairien ',Dub«iis, iMei;;iet, Pelletier. Ilamus,

apporte sa théorie, plus ou moins inlUiencée par l'image toujours

présente du grec et du latin : surtout en matière d'orthographe, ils

se livrent à leur fantaisie, selon que prédomine en eux le souci d'y

exprimer l'étymologie ou la prononciation. Au milieu de toutes ces

témérités, Robert Estienne. suivi plus tard par son (ils Henri,

énonce le principe à qui l'avenir appartient : la souveraineté de

l'usage.

FMus utiles ouvriers de la langue sont los traducteurs, en même
temps que par leur activité nos Français s'incorporent toute la

meilleure substance des anciens. Leur effort surtout est fécond

pour les auteurs grecs, dont la langue reste même alors acces-

sible à peu de personnes : c'est par eux que Thucydide *. lléi-o-

dote, Platon, Xénophon viennent élargir les idées, Homère. Sophocle

reiiouveler le goût poétique du public qui lit. François l<"f, comme
s'il l'eût compris, encourage fort les traducteurs. Et de fait, les

traductions de Salel et de Lazare de Fiaif préparent les lecteurs

de Ronsard et les auditeurs de Jodelle. Cependant une grande

œuvre seule doit nous arrêter, hors de toute proportion avec les

autres et par son mérite et par son influence : c'est le Plutarquc

d'Amyot.

Mais il faut auparavant donner un souvenir à un petit écrit (jui

n'est pas une traduction, et toutefois ne saurait être classé ail-

leurs que parmi les traductions : c'est le Conirun de La Boélie,

l'ami de Montaigne, le bon et par endroits délicieux traducteur des

Éionomiques de Xénophon '

.

1. A consulter : Livel, la Grammairf et les Grammairiens au XVI' sièclf. Paris,

1859. A. -F. Uidot, (Jhserv. sur l'orlhof/raphe française, Paris. 1858. Thurol, Histoire

de la prononciation, 2 vol. in-8, 1881-1884, Egfçer, omit. cité.

2. Thucydide, par Seyssel ; Hérodote, par Salial ; Platon, par Despériers el par
l.e Ki'v

; Xénophon, par Seyssel el par La Boélie, elc; Homère, par Jeluin

Sanxon pl par Salel; VElectre de Sophocle el VHécube d'Euripide, par Lazare d.i

Baif. rU-.

:t. Biographie :ËtienDe de la Boélie, né en 1530 à Sarlat, niorl en 1563, fut con-
seiller au parlement de Bordeaux. Il ccrivil k 16 ou 18 ans, peul-olre à 20 ou plus,

le Contr'un, dont Monlaif^ne, son grand ami, a essayé d'atlénuer le caractère. Cf.

Essais, 1. I, chap. xxvii et x.xvm.

Éditions ; Le Contr'un fui imprimé pour la première foi» en 1576, ilans les Mémoires
de r hldt de la France (1. III) de S. Goulard, recueil de pamphlets calvinistes. Œuvres
coniplrtes, p. p. L. Keu(?cre, in-16. Paris, i8'i6; par P. Bonnefon, Paris, 1892.

A consalter D' Armainpaad. .\fontatfjne et la Boélie. Revue Politique Pl Parle-

mentaire, liHVJ (Cf. Hcvue (l'IIisldire littôrnire, 190i)). — Oti a bcniicnup dispulé en

ces derniers temps sur le Conlr'un. .Te ne puis adhérer a la llièso du D' Armainpaud
qui veut faire de rot écrit un painplilel dirigé contre Henri III el eu aitribue, sinon

la l'édaclion inléirrale, du moins la piibticnlion avnc des modificalions et des addi-

tions virulentes, à Moiitaij^ne, dont crila hypothèse fait un prêcheur d'assassinal el un
révolutionnaire enflammé en faveur des huguenots 11 esl possible que le Contr'un soit
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Le Conti'un, s'il n'est pas une traduction, est un écho : on y

voit la passion antique de la liberté, l'esprit des démocraties

grecques et de la république romaine, des tyrannicides et des

rhéteurs, se mêler confusément dans une âme de jeune huma-
niste, la gontler, et déborder en une âpre déclamation. Rien de

plus innocent que ce pastiche, où toutes les lectures d'un écolier

enthousiaste se reflètent : mais rien de plus grave en un sens,

Calvin, pour détourner de son Église les rigueurs du pouvoir tem-

porel, se fait conservateur en politique, prêche aux fidèles la sou-

mission et la fidélité, même envers le roi qui les persécute : c'est

de l'humanisme, des écoles, des âmes imprégnées de sentiments

antiques, que part le premier cri républicain, la première décla-

ration de haine aux tyrans. On mesure dans cette déclamation la

valeur des idées que lentement, sourdement, sous le regard indul-

gent des puissances séculière et religieuse, par les soins des plus

inoffensifs régents, la culture classique fera couler pendant deux
siècles au fond des âmes, y préparant la forme que les circon-

stances historiques appelleront au jour. La force de ce na'if Contr'un

se révéla quand les protestants se soulevèrent contre la royauté

qui opprimait leur foi : ils le recueillirent, et s'en firent une arme,

comme d'un manifeste de révolte et de sédition.

2. AMVOT.

Arayot ', catholique sans fougue, lielléniste délicat, qui vécut

une manière de réplique au Prince, comme le suppose M. Barrére [Eslienne de la

Boëlie contre N. Machiaiwl, 1908). En tous cas, l'objel de La Boëlic est bien de
montrer la limite que la nature assi^rne à la tyrannie : celte limite es^l celle de la

patience des peuples. 11 ne songe pas (tncore à chercher des j;aranties coQslitiition-

nelles, mais il voit bien qu'il n'y a pas de pouvoir qui n'ait eu fait besoin du consente-
ment des sujets (//' éd.).

1 Biographie: Amyot, né à Melun en 1513, fils d'un boucher ou d'un mercier, étu-

dia au collège du cardinal Lemojne, puis sous les lecteurs royaux Toussain et Danès.

\ La reine de Navarre lui fit donner une chaire de latin et de prec à l'université de

Bourges; il l'occupa douze années. François l", qui le tit en 1546 abbé de Bellozaiie,

lui commanda sa traduction de Plutarque. Il visite l'Italie, et s'arrête longtemps à

Rome et à Venise, recherchant les manuscrits des auteurs grecs, et surtout de Plu-

i Inrque. Après avoir rempli une courte mission au concile de Trente, il reulre en France.

r II e?t nommé précepteur des lik de Henri II, grand aumônier à l'avènement de son

fc. élève Charles IX, évêque d'Auxerre en 1570. Après l'assassinat de Henri III, son dio-

t cèse fut fort troublé par les passions religieuses, et son clergé même se révoila contre

K lui : on l'accusait de trop de fidélité au roi. Il mourut en 1593.

^ Éditions ; Histoire iHhiopique, Paris, 1547. Daphnis et Chloé, Paris, 1559 (sans

ff nom de traducteur). Sept livres des histoires de Diodore Sicilien, Paris, 1554. Vies

de Plutarque, 2 vol. in-fol., Paris, Vascosan, 1559(1560) ;
3= édit., 8 vol.in-8, 1507; (édit.

définitive) Paris, Morel, 1619. Œuvres morales de Plutarque, \\\-U\\., Paris, Vascosan,

Lanson. — Histoire de !o Littérature française 10
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pour les lettres, fil une des grandes rruvre!) du siècle en Iraduisani

IMular(ine, les Vies et les (JEuvna morales. La popularit*^ de suii

Plut;iiV|uo ne prouve pas seulenieiit son talent, mais nivelé aussi

qu'il avait choisi un des auteurs les mieux aila()tés au besoin de

ses lecteurs. Co fut un de ces livres où une sctciété |)rend con-

/ science d'elle-même, qui l'aident à dégager son {ioùi, à ci>nnailie et

\ satisfaire son besoin. L't'ilosion, l'organisation de la liltéra-

( ture classique se firent sous son action prolongée à travers le

'^siècle.

Amyot avait bien rencontré en s'ancHant à Plntarque : un bon
esprit plutôt qu'un grantl esprit, un auteur qui laisse les questions

ardues ou dangereuses, ou du moins qui ne ])arle ni politique ni

religion ni métaphysique d'une l'açoti offensive, un causeur en phi-

losophie plutôt qu'un philosophe, moins attaché à bâtir un sys-

tème d'une belle ordonnance, qu'à regarder l'homme, à chercher
' les règles, les formes, les modes de son activité : en un mot, un

moraliste. Mais il ne présente poiijt la morale in nbslracto : il la

saisit dans la réalité qui la manifeste ou la contiedit. Il ne l'ex-

plique point dogmatiquement : même dans ses dissertations, à

plus forte laison dans ses Biofjrophics, il peint; il montre les indi-

vidus, les actes, les petits faits qui sont la vie, les traits singu-

liers qui font les cai-actères. En même temps que les Vies de

Plutarque enivrent les âmes imprégnées de l'amour de la gloire,

et à qui ces éloges des plus hautes manifestations de l'énergie

personnelle qui se soient produites dans la vie de l'humanité

montrent la voie où elles voudraient marcher, toute l'œuvre de

Plutarque séduit comme déterminant assez exactement le domaine
de ce (|ue devra être la littérature : morale et dramatique.

Avec Plutarque, la vue de l'homme se rabat sur ce qui doit

l'intéresser le plus, sur l'homme : .son œuvre aimable et dill'use

est au niveau des moyens esprits, et y jette une masse de notions

et d'observations; c'est un magasin où l'on trouve tout ce que les

siècles de la grande antiquité ont produit de meilleur, de plus

substantiel, nettoyé, taillé, disposé pour la commodité de l'usage.

En acquérant Plutarque, notre public acquiert d'un coup un riche

fonds de philosophie pratique. Croyons-en la gratitude de Mon-
taigne : « Surtout je lui sais bon gré, dit-il d'.\inyot, d'avoir su

trier et choisir un livre si digne et si à propos, pour en faire

piéscnt à son pays. .Nous autres ignorants, étions perdus, si ce

livre ne nous eût relevés du bourbier : sa merci, nous osons à celle

1572; Paris, Morpl, 1618 (édil. dtJQnitive). Réimpressions du Plularque :
1783-178",

2-> v,,l. in-8; 1801-180'), '.'5 vol. iu-8; 1818-1821, '25 vol. in-8, Didol.

A consulter : A. da Bli(îniftres, Ksaai nur Amyol ,
Pnris, 1851; H. Sturel, Amyot

traductvui- ilei \ ina purallrles de f'iuluiyue, 1000.
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heure et parler et écrire; les dames en régentent les mailres

d'école; c'est notre bréviaire. » Ne s'y reliàl-il que par Montaigne,

Amyot serait encore un des facteurs essentiels du xvii" siècle

classique : en lui se résume l'apport de l'humanisme dans la

constitution de V « honnête homme » et de la littérature

morale

Mais de plus, avant le roman contemporain, avant le théâtre

du xvn" siècle et les Caradèves de La Bruyère, le Plutarque fran-

çais l'ut le recueil des gestes, attitudes, et physionomies d'individus

on qui l'humanité réalise la diversité de ses types : ainsi fut-il ini

;"3pertoire de sujets dramatiques. On sait ce que lui doivent Sha-

iiespeare et Racine '.

A un autre point de vue, Amyol, qui représenle et résume

l'elfort de tous les traducteurs de son siècle, nous fait apercevoir

comment se fondirent par une pénétration réciproque l'antiquité

et l'esprit français. Homme d'une époque tardive et raffinée où
s'amalgamaient en une civilisation hybride et Rome et la Grèce

et l'Orient, moraliste plus attentif au fonds humain qu'à la pai-

licularilé historique, et, quand il cherche la variation et la singula-

rité, plus curieux de l'individu que des sociétés, Plutarque offrait

déjà les temps anciens dans l'image la plus capable de ressembler

aux temps modernes. Amyot, par sa traduction, achève de trans-

former la ressemblance en identité. Tant par le détail que par la

couleur générale de sa traduction, il modernise le monde gréco-

romain, et par ce travestissement involontaire il tend à prévenir

réveil du sens des différences, c'est-à-dire du sens historique.

Comme il invite Shakespeare à reconnaître le mob anglais dans
la. plebs romana, il autorise et Corneille et Racine et même Mlle de
Scudéry à peindre sous des noms anciens ce qu'ils voient de
l'homme en France.

Enfin, le service qu'Âmyot a rendu à la langue est ineslimablc.

Montaigne loue en lui « la naïveté et pureté du langage, en quoi
il surpasse tous autres ». 11 est vrai que le style d'Amyot est un
des plus charmants styles du xvi'' siècle, dans sa giâce un peu
surabondante et son naturel aisé. Mais iK suffit de songer que
Tœuvre de Plutarque est une véritable encyclopédie, et l'on com-
prendra quel exercice cette traduction a été pour la langue, com-
bien elle s'en est trouvée assouplie et enrichie. 11 a fallu, pour
exprimer une telle diversité de choses, faire appel à toutes les

ressources du français : il a fallu en élargir les moules et les

formes par toute sorte d'analogies et d'emprunts, italianismes,

héllénismes, latinismes. Nombre d'idées et d'objets étaient pour

i. Coriolan ; Jules C(^sar; Antoine et 'Clêopàtre. — Mithridate.
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lu prcmièie fois dési^'iiés ou définis en français : il a fallu trouver
il créer dos mois. Par le Pliilarque d'Aniyot, des termes de poli-

tique, d'iustilulioMs, de pliiloso|)liie, de sciences, de musique,
ou sont entrés ou bien ont été délinilivcment implantés dans la

langue française '. En somme, venant après le Pan taurwj l daW-dhv-
lais, après VInstitution de (Calvin, le IMutar(|ue d'Amyot est le plua

oonsid('Mable effort fourni par la langue française dans sa tentative

(i égaler les langues anciennes : il rond Montaigne possible.

AJieu.v même encore que les E^Adia, il est le plus complet et

copieux répertoire des tours, loculions et mots que la langue

du xvi'^ siècle a mis à la disposition de la pensée. Vaugelas et

Fénelon, dans le siècle suivant, lui ont bien rendu cette justice.

[Il y a même, cbez Amyot, une tendance à Iharmonie de la

plirase et une recherche consciente des effets qui satisfont l'oreille :

ses corrections en ont fourni la preuve à M. Slurel. De ce coté

encore, la prose classique lui e&t redevable.]

I. 11 semble avoir introdnit atome, enthousiasme, gangrène, horizon, panégyrique,

prosodie, pédagogue; il dit éphores, aréopage, mage, ostracisme, hiéroglyphes, iambe,

trimèfre, tétrnmétre, dactyle, trochée, elc. Il distingue '"yMme de rime. Il hasarde nii-

santhrojir (De Blignicres, ouvr. cité, p. 416-117.)
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CHAPITRE I

LES THÉORIES DE LA PLÉIADE

Poètes mystiques et subtils: les Lyonnais. — 1. Ronsard et la Pléiade.

Poésie aristocratique, érudite, grave, laborieuse. La Défense et

Illustration de la laïujue française. — 2. Introduction des genres
anciens. Restauration de l'alexandrin. — 3. Élargissement de la

langue : procédés de Ronsard. — 4. Aspiration à la beauté.

Manque une idée directrice : la connaissance nette du mérite
essentiel par où valent les œuvres antiques.

Marot est plus exquis que large : il est loin de remplir notre

idée de la poésie. Il ne remplissait pas même celle des liommes de
son temps. Beaucoup cherchèrent alors à traduire dans des vers les

hautes conceptions de leurs intelligences, les inquiétudes profondes

de leurs âmes : à leur rafllnement, à leur obscurité, à leur labo-

rieuse aversion du vulgaire naturel, on serait tenté de ne voir en

eux que la « queue » des grands rhétoriqueurs. Ils sont autre chose

pourtant, car ils ont le sérieux et la sincérité. C'était le cas déjà

de Marguerite : c'est celui d'Heroet, le subtil, mystique et platoni-

cien poète de la Parfaite Amye, c'est celui de Pelletier, le chercheur

de voies ignorées, le curieux ouvrier de formes et de rimes.

Mais la transition de Marot à Ronsard se fait surtout par
l'école Ijonnais.e : Despériers s'y rattache, et par ses longs séjours

à Lyon, et par ses vers dont la médiocre qualité laisse pourtant

apercevoir quelque profondeur sérieuse de sentiment et certain

effort d'invention rythmique. Lyon, dans notre histoire littéraire,

a eu des destinées particuhères ; l'Allemagne, l'Italie, la France y
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ni(Moiit li'urs génies; l'activité pratique, l'industrie, le commerce,
les intérêts et les richesses qu'ils créent n'y étoulTent pas les ardeurs
mysliques, les exaltations âpres on tendres, les vibrations pro-
fondes ou sonores de la sensibilité tumultueuse : c'est la ville de
'Valdo et de Ballanche, de Lajirade el de Jules Favre. Au xvi" siècle,

Lyon avait do plus des imprimeries florissantes : des souffles y
parvenaient qui mettaient biea du ttirps à atteindre Paris, et la

pensée s'y exprimait plus libremf>nt, loin des théologiens soibo-
niques et des inquisiteurs toulousains. La vie de l'esprit y était

intense : dans ce monde inquiet et ardent, les poètes étaient nom-
breux, et les poétesses piesque autant. Deux noms lésument les

tendances du groupe : Maurice Scève, compliqué, savant, singulier,

obscur, avec une sorte d'ardeur intime qui soulève parfois le lourd
appareil des allusions érudites et de la forme laborieuse; Louise
Labé, la fameuse cordière, qui fit le sonnet mignard aussi brûlant
qu une ode de Sapho '. Dans l'école lyonnaise apparaît comme
une première ébauche de l'esprit de la Pléiade.

1. LA DÉFENSE ET ILLUSTRATION DE LA LANGUE FRANÇAISE.

l'ii jeune gentilhomme vendomois, Pierre de Ronsard*, obligé,

dil-on, par une surdité précoce, d e renoncer à la cour , se remet

1. ^î. Scève, Délie objet de plus haule vertu, Lyon, 1541 ; Lyon, Schcuring, 18(.VJ.

L. Labé, Œuvres, Lyon, 1555; Paris, 1S87, Lemerre.
2. Biographie ; Ronsard, ne le II seplenibre l52-i, ûls d'un nuiîlre d'hôtel de Fran-

çois !'•'. lui page (hi dauphin, puis du duc d'Orléans; il suivit Madeleine de France en

Ecosse, puis Lazare do Baïf à la diète de Si)ire. enfin Guillaume Du Bellay à Turin. En
1541, il rencontra en Touraine celle qui fut sa Cassandrc. Devenu sourd, il étudie avec,

Baïf, et s'enferme quelque temps au collège de Goquerct, «lont Daurat était devenu lo

lirincipal. Du Bellay so joignit plus lard à eux. La publication du Recueil de Du Bellay

faillit le brouiller avec Ronsard, qui se voyait devancé : il n'avait encore publié en

154S qu'une ode dans lo recueil de Pelletier. Les Odes el les Amours de Ronsard

excitèrent un enthousiasme universel. La sueur du roi, Marguerite, duchesse de Sa-

voie, se déclara sa protectrice. Marie Stuarl aussi le poiitait fort. Mais ce fut sous

Charles IX surtout qu'il fut en faveur : ce roi visita le poêle dans son prieuré de

Saint-Cosnie, lui donna plusieurs abbayes et bénéfices. Sa ferveur catholique le lit fort

attaquer par les i-alvinisles, qu'il ne ménapea pas dans ses divers Discours et Revion-

trances. Sous Henri ill, il fut de celte Académie du Palais que le roi tenta d'établir :

mais le poète de la cour est Desporles; la gloire de Ronsard ne pâlit pas cependant,

et reste entière dans les provinces et ix l'étranger. Le Tasse, en 1575, lui lisait les pre-

miers cliauls de sa Jérusalem. Marie Sluart, de sa prison, lui envoyait un cadeau

en 1583. Après Cassandre et Marie, Hélène (U. de Surgèrcs) était l'objet des amours
du poète : ces derniers sonnets sont d'un platonisme ingénieux el mélancolique. Dan»
ses dernières années, Ronsard habitait son prieuré de Saint-Cosme ou son abbaye de

Croixval ; souvent il venait il Paris, soil cliez son ami Galland, principal du collège

de Boncourt, soit dans une maison qu'il avait à l'entrée du faubourg Saint-Marcel (rue

Neuve-Saint-Élicnne-du-MoDt). Il mourut à Saiut-Cosme, le 27 déccmbro 15â5.

Du Perron ût iod oraison /unèbre,
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à l'étude : pendant sept ans, avec un de ses amis, Antoine de Baîf,

il travaille le grec et pratique les écrivains anciens sous la direction

de riielléuiste Daurat; il rêve de fabriquera sa patrie une littérature

égale_aux chefs-d'œuvrirqu'il admire : il rencontre dans irne hôtel-

lerie Joâchim Du Bellay , le doux An^^evin, plein des mêmes ambi-
tions et des mêmes espérances. D'autres se groupent autour de

ces trois, et Ronsard forme la Brigade, qai bientôt et pkis super-

bement devint la. Pléiade : champions d'abord, astres ensuite delà
nouvelle poésie française. Avec Ronsard, Baïf et Du Bellay, Belleau,

Pontus de Thyard, Jodelle et Dauràt complétèrent la constellation.

La Pléiade est aristocratique et érudite : elle a pour chef un
courtisan, elle compteùïi Hellénïste, quin'à pour ainsi dire rien

écrit en français. Odi profa7ium vulgiis est sa devise et son prin-

cipe : dans l'école de Marot, c'est la toute populaire facilité, le terre-

à-terre familier de la poésie frivole qu'elle poursuit. Elle méprise
ces poètes de cour, guidés, conmie dit Du Bellay,

Par le seul naturel, sans art e't sans doctrine.

Elle apporte, elle, un art savant, une exquise doctrine : l'art et la

doctrine des Grecs et des Romains, des Italiens aussi, qui sont à

l'égard de nos F'rançais, comme on l'a déjà vu, la troisième litté-

rature classique. Elle apporte une haute et fière idée de la poésie,

qu'elle tire de la domesticité des grands, qu'elle interdit à ta ser-

vilité intéressée, des beaux esprits : la poésie devient une religion; le

poète, un prêtre. On connaît les vers fameux de Charles IX à Ronsard:

Tous deux également nous portons des couronnes :

Mais, roi, je la reçus : poète, tu la donnes....

Ces vers apocryphes ont leur vérité. Le poète donne l'immortalité.

Dispensateur de la gloire, il ne doit chercher d'autre salaire pour
lui que la gloire. 11 respectera son œuvre : il n'aura souci que de

la faire belle; de cette beauté la gloire sera le prix. Donc il ne
la formera pas sur le goût d'un public ignorant et léger: il bravera,

s'il le faut, le ridicule; mais il écrira ce qu'il doit écrire, conlormé-
ment aux grands modèles et au sentiment de son âme. 11 sera

grave, comme qui fait œuvre éternelle et divine; plus enthousiaste

que plaisant, et dédaigneux des saillies qui font rire. Voilà com-
ment, dans quel esprit, sur les traces des anciens et des Italiens,

la Pléiade a jeté brusquement la poésie hors des voies anciennes et

populaires; avec un mélange unique de noblesse aristocratique et

de superbe érudition, elle a tenté de prodigiëiises nouveautés :

elle a voulu tout d'un coup renouveler les thèmes poétiques,

changer les genres, refaire la langue.
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Nous apprcevons déjà un caractère de celte révolution littéraire :

la volonté y a autant de part que la spontanéité. Nous avons affaire

à des hommes qui de parti pris ne veulent pas faire comme Marot

et Saint-Gelais, de parti pris veulent l'aire comme Pindare, Horace

ou Sannazar : hommes a principes, qui vont s'appliquer à n'être l

point vulgaires, à être bien savants. l)^-s le preuiJer moment dojic,

quelque chose d'adiliciel^'iiisinue dau:»-l'oxoeUBnt4»-aul££priae des

novateurs : un vice primordial, tout au fond de leur esprit, menace

la vitalité et, si je puis dire, la santé de leur œuvre, il leur faudra

bien de l'originalité, bien du bon sens, dans leur création de la,

beauté, pour ne pas se méprendre et poursuivre, au lieu du beau,

le rare ou Térudit.

Il est toujours fâcheux pour des poètes de travailler sur des

théories arrêtées à l'avance, et de réduire leur génie à l'application

méthodique d'un système : mieux vaut que les œuvres fassent

naître les théories. Dans la réforme de Ronsard, la critique accom-

pagna et même précéda l'inspiratrion : Du Bellay lança en 1.549 sa

Di'fense et Illustration de la langue française, qui est tout à la fois

un pamphlet, un plaidoyer et un art poétique, œuvre brillante et

facile, parfois même éloquente et chaleureuse, le premier ouvrage

enfin de critique littéraire qui compte dans notre littérature, et le

plus considéral)le jusqu'à Boileau. Ronsard, moins impatient que

son ami, et plus artiste en ce sens qu'il s'efîorça de réaliser, non

de définir son idéal, a semé pourtant ses théories dans ses Pré-

faces des Odes et de la Franciade, ainsi que dans un Ahréfjé d\irl

poétique qu'il donna en 1565. En elles-mêmes ces théories n'ont

rien d'aussi extravagant qu'on a dit quelquefois : dans l'ensemble,

et pour l'essentiel, elles représentent assez bien ce qui s'est fait,

même après Ronsard, ce qui lui a survécu pour être la substance

et la forme de notre poésie moderne.

2. LES GENRES ET LES VERS.

Du Bellay et Ronsard ont à conquérir le terrain sur deux sortes

d'ennemis : les ignorants et les humanistes. Contre ceux-ci, ils h
soutiennent qu'on ne peut égaler les anciens~ën leurs langues : ill\

faut voir de quelle verve ils invectivent ces « reblanchisseurs de

murailles », ces « latineurs » et « grécaniseurs » qui ont appris

« en l'école à coups de verges » les langues anciennes, et croient

avoir fait merveille d' « avoir recousu et rabobiné je ne sais quelles

vieilles rapetasseries de Virgile et de Cicéron » : comme s'ils j)Ou-

vaioQt faire autre chose que des n bouquets fanés ». Avec des
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accents tout nouveaux, ils font des ettres une partie de l'honneur

national et comme une province de la patrie.

Contre les ignorants, ils maintiennent la nécessité de l'étude, de

l'art, du travail; que la nature toute seule ne fait pas des chefs-

d'œuvre, et que les anciens seuls nous enseignent la façon des

chefs-d'œuvre. Mais, non plus que Boileau, ils ne donnent pas

tout à la science et au travail : ils exigeaient le don, le génie.

« Tous ceux, disait Ronsard, tous ceux qui écrivent en carmes,

tant doctes puissent-ils être, ne sont pas poètes », et il n'admettait

à l'œuvre divine de la poésie que les hommes « sacrés dès leur

naissance et dédiés à ce ministère ». A eux seulement s'adressent

les leçons, dont voici la substance.

« Laisse, dit Du Bellay, toutes ces vieilles poésies françoises aux

Jeux Floraux de Toulouse et au puy de Rouen, comme Rondeaux,

Ballades, Virelais, Chants royaux. Chansons, et autres telles épice-

ries.... — Jette-toi à ces plaisants épigrammes,... à l'imitation d'un

Martial.... Distille... ces pitoyables élégies, à l'exemple d'un Ovide,

d'un TibuUe et d'un Properce.... — Chante-moi ces odes inconnues

encore de la muse françoise, d'un luth bien accordé au son de la

lyre grecque et romaine. » On pourra faire des épitres, élégiaquesj

comme Ovide, ou morales comme Horace; des satires à la façon{

d'Horace. On fera des sonnets selon « Pétrarque et quelques mo-
|

dernes Italiens »; de « plaisantes églogues, rustiques à l'exemple \

de Théocrite et de Virgile, marines à l'exemple de Sannazar, gentil-

homme napolitain »; de coulants et mignards hendécasyllabes,

à l'exemple d'un Catulle, d'un Pontan et d'un Second; des comé-
dies et tragédies, dont on sait bien où sont les « archétypes ». A
Ronsard, orné de toutes « grâces et perfections », appartiendra

d'imiter Homère, Virgile, Ariosle, et de donner à la France une
épopée. Partout, on le voit, les Italiens sont mis sur le même pied

que les anciens : tant il est vrai, comme on ne le redira jamais trop,

que l'Italianisme a été le principe et la condition de notre Renais-

sance. Au reste, c'est une substitution générale des genres anciensN

et italiens aux genres du xv° siècle que la Pléiade a tentée et opérée /

en effet. Mais cela, en soi, était excellent : à la place de formes'

étroites, maigres et compliquées, telles que la Ballade et le Chant
royal, les formes antiques, larges, simples, réceptives, si je puis

•dire, mettaient l'inspiration à l'aise, et se prêtaient à revêtir une
beauté bien supérieure. Même le sonnet était infiniment au-des-

sus du rondeau, dépouillé de la gentillesse puérile du refrain, tour

à tour ample, ou mâle, ou tendre, ou passionné, et, selon le mot
de Burckhardt, précieux condensateur de l'émotion lyrique.

Les anciens ne pouvaient donner à Ronsard les modèles de sa %

'versification : ici, bon gré mal gré, il devait suivre et continuer ses \
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devanciers, ril(''ment Marot, Jran I.e Maire, Villon. ]| le lit ^ialls

hi'silcr. Il n'essaya jamais la chimère des vers mt'rtriqiies : une
seule fois, il lonta de faire des vers sans rime. Du Bellay, conini»!

lui, roronnnt la rime comme un élément csscnliel de la versifica-

tion franc.iisf •. < fâcheux jI rude geôlier, et inconim des autres vul-

fiaires ». Mais h-s anciens leur appriront du inoin^ la valeur de la

1e(:hni(|ie, et leur inspirèrent la passion de perfectionner l'instru-

ment qi. e la langue et l'usage mettaient à leur disposition.

Du RiMlay veut la rime vohmtdhr, propre, natunUe, juste enllu

« comme une harmonieuse musique tombante en bon et parfait

accord ». Il la veut riche , exacte pour l'oreille, point curieuse, et

point facile : qu'on ne fasse pas rimer le simple avec le composé.
Maiherhe ne parlera pas autrement. Et ne croit-on pas entendre

encore Malherbe, et même Boileau, quand Ronsard défend de

sacrifier « la belle invention » et la justesse de l'expression, c'est-

à-dire la?fl/.sn??, à la rime? Il proscrit l'inversion, l'hiatus, exige le

repos il l'hémistiche, et ne pardonne à l'enjambement qu'en faveur

des anciens qui usaient des rejets. Sur l'élisiou de l'e muet dans

l'intérieur du vers, sur l'alternance des rimes féminines et mascu-
lines, rien de plus classique que les enseignements de Ronsard.

Mais on le sent artiste dans l'attention qu'il doune à la sonorité

des vers, dans cette curieuse prière qu'il adresse à son lecteur de

ne point lire sa poésie « à la façon d'une missive ou de quelques

I

lettres royaux », dans des remarques telles que celle-ci sur la

valeur sensible des sons : « A, 0, U, et les consonnes M, B, et les

SS Unissant les mots, et, sur toutes, les RK qui sont les vraies

\ lettres héro'i'ques, sont une grande sonnerie et batterie aux vers ».

« Les alexandrins tiennent la place en notre langue, telle que les

vers héroïques entre les (iiecs et les Latins. » Voilà la vr ĵ trou-

, vaille de Ronsard en fait d^ l'vtlime, et_[e grapd service rendu

par la Pléiiiïïc a la "îiôeslê : sous rinfluence de l'Iiexamètre laliu,

l'alexandrin, création du moyen ftge, et dont Rutebeuf avait

montrélàTSjce et là smiplcsse, l'alexandrin, délaissé au xiV et au

xv<= siècle, ignoré ou à peu près de Marot, est_relLrouvéj, ri^bi^é,

remis à sa vraie place, qui est la prem ière : ce n'est pas tant le

vers noble de notre poésie, que le vers ample; et c'est par là

qu'il vaut. Ronsard a pu se repentir, et revenir dans sa triste

Fnini ifide au grêle décasyllabe : son œuvre était faite et a prévalu

contre lui-même. Il avait pour trois siècles au moins donné la haute

poésie à l'alexandrin.
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3. LA LANGUE.

Pour la langue, les Romains se faisant d'après les Grecs un voca-

bulaire philosopliiqne, scientifique et même poétique, indiquaient

à la nouvelle école la méthode à suivre : et l'on voit tout de suite

le danger. Car la langue littéraire de Pionie est une création arti-

ficielle, et peut-être aurait-il été mieux ici d'essayer de ne point

répéter les procédés un peu factices des écrivains latins. Mais ce

précédent, autorisé par tant de chefs-d'œuvre, a fasciné nos poètes;

d'autant qu'une idée erronée les poussait encore dans le même
sens : c'est qu'une langue est d'autant plus parfaite qu'elle a

plus de mots. Tout le xvne siècle devait réagir, et même parfois

avec un peu d'excès, contre cette. doctrine; mais vers 15.^0, dans

l'état de la langue, l'erreur était et nécessaire et bienfaisante.

Bien des mots manquaient encore à la langue; quand l'esprit se

gonflait de tant d'idées, il fallait bien que le vocabulaire se rem-
plît : il était impossible de ne pas Innover beaucoup dans l'expres-

sion. Tl fallait jeter bien des mots dans la langue; les meilleurs

resteraient, élus par l'usage ; une sorte de concurrence et de sélec-

tion naturelle déblaierait le vocabulaire pen à peu. Ce qu'on

peut demander alors, c'est que celui qui fait, des mots nouveaux
les fasse par bon jugement. Je trouve, tout compte fait, six pro- '

cédés indiqués par Du Bellay et par Ronsard pour l'enrichisse- i

ment de la langue :

i° On peut emprunter aux Latins ou aux Grecs leurs termes. Mais

Ronsard s'élève contre les Français qui « écorchent le latin » : il

serait le premier à se rire de l'écolier limousin. Et dans son œuvre
il est bien loin d'avoir pris la même licence que Rabelais, Calvin ou
Amyot : Du Bellay fut prudent aussi, et heureux dans ses essais,

puisqu'il lança le mot de patrie.

2° « Tu composeras hardiment àes mots à l'imitation des Grecs et

des Latins. » Ce conseil de Ronsard contient une demi-vérité : le

mode de composition qu'il indique est bien français; mais s'il

n'eût subi la fascination des langues anciennes, il se fût aperçu
que nolro langue ne coaipose ainsi que des substantifs : pourquoi

w't Qosier m'iche-laiirier est-il ridicule? et pourquoi un presse-papiers,

un essuie main ne le sont-ils pas? Au moins Ronsard ne veut-il pas

que ces composés soient « prodigieux », mais, comme tous « voca-

bles » nouveaux," moulés et façonnés sur un patron déjà reçu du
peuple ».

3'^ « Usfi de mots purement français », disait Du Bellay, et il

en pci;noltail qu'un usage très modéré et habilement exceptionnel
l
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de « vocables non vul^'aires >». Ronsard, plus harJi, plus novateur,

compte surtout, lui aussi, sur les ressources propres du français :

c'est de lui-nit'me qu'il tireia les richesses qu'il lui apportera.

D'abord il conseille de « remettre en usage les antiques vocables ».

Qui ferait « un loxicon des vieux mots d'Arlus, Lancolot et tiau-

vain », feiait œuvre de « bon bourgeois », œuvre patriotique et

utile. On choisirait de ces vieux mots les plus « prégnanlset signi-

llîcatifs » pour servir à la poésie.

' 4" On ne craindrait pas de mêler au langage courtisan les meil-

leurs mots de tous dialectes et patois français, « principalement

ceux du langage wallon et picard, lequel nous reste par tant de

siècles l'exemple naïf de la langue française ». Cela ne vaut-il pas

le (jascoii de Montaigne? Et l'histoire de la langue ne nous fait-

elle pas voir dans de nombreux cas cette pénétration de notre pur

français par les dialectes de langue d'oïl qu'il a supplantés et relé-

gués au fond des champs?
;>" Légitime aussi est l'emploi des termes techniques et de

métiers : et de hanter « toutes sortes d'ouvriers et gens méca-
niques », c'est pour le poète un excellent moyen d'élargir le voca-

bulaire littéraire.

6° Plus originale, plus audacieuse est la méthode si fort pré-

conisée par Ronsard : le provignemcnt des mots : « Si les vieux

mots abolis par l'usage ont laissé quelque rejeton, lu le pourras

provigner, amender et cultiver, afin qu'il se repeuple de nou-

veau. » Ainsi de lobbe, on tirera lobher, de verve, vervei', à'essoine,

essointr. On voit que \(t provUjncment de Ronsard n'est que l'imi-

tation réfléchie de l'évolution spontanée du langage; si A'impres-

sion sont sortis imp7-essionnei\ impressioynmble, impi'essiotviabilité,

n'est-ce pas un provignement opéré }iar l'instinct naturel du

peuple? Et c'est là, avec nos procédés de composition, le princi-

pal moyen de développement du français moderne.

On le voit, le système de Ronsard n'a rien en soi de très dérai-

sonnable, ni de très contraire au génie de la langue. Son grand

tort est d'ôlre un système : mais, je le répète, ne le fallait-il pas

alors? Ronsard a très bien reconnu deux choses : 1° qu'il fallait

innover avec prudence <t choix; '2« qu'à l'usage seul appartiendrait

d'autoriser les innovations, et d'en faire des acquisitions déli-

nitives de la langue. Il ne do'nne en somme au poète qu'un droit de

propoC'ition. Ce n'est pas un brouillon, c'est un poète qui a l'idée,

le sens de la forme : il a travaillé la langue, comme il a travaillé

le vers, et il travaillera la phrase. C'est qu'alors il n'y a pas seu-

lement faute de façon en notre langue : quand il commence
d'écrire, dix ans avant les Vies d'Amyot, il y a vraiment encore uu

peu faute d'étoffe.
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4. l'erreur de la plél\de.

Son but, c'est par les rythmes, par le choix et l'ordre des mots,

de créer une forme belle. « Tu te dois travailler, dit-il, d'être

copieux en vocables, et tirer les plus nobles et signifians pour

servir de nerfs et de force à tes carmes, qui reluiront d'autant plus

que les mots seront significatifs, propres et choisis. » Voilà qui est

excellent. Mais, dans sa fuite de la platitude, Ronsard force la con-

struction française : il dira « l'enflure des ballons », à la mode des

.vers latins, pour les ballons enflés. Le tort qu'il a eu, c'est d'essayer.

Icela deux siècles et demi trop tôt : nos romantiques ont légué à

Mios naturalistes le goût des substantifs abstraits mis à la place

des adjectifs classiques. Une erreur plus grave de Ronsard, c'est!

d'avoir méconn'u la~v'aleur poétique de ce que M. Taine appelle si/

bien les mots de tous^ les jours. Entraîné par son préjugé aristo-'

cratique, ce gentilhomme poète trouve plus de beauté, de grandeur

dans les termes de guerre, et dans tous ceux qui désignent les

occupations de la vie noble. C'est confondre fàghsusement la qua-

lité sociale avec la dignité esthétique.

D'autre part, si curieux qu'ait été Ronsard de s'éloigner du vul-

gaire, il n'a jamais hésité à condamner les auteurs turbulents qui,

« voulant éviter le langage commun, s'embarrassent de mots et

manières de parler dures, fantastiques et insolentes ». Il veut que

Ton soit clair, en n'étant pas commun ; et, qu'il s'agisse de l'élocution

ou de la conception, il hait l'extravagant et l'inintelligible.

On a tort de lui jeter toujours à la tête le quatrain qui précède

la Franciade : car il a posé nettement pour règle que les inventions

du poète devront être « bien ordonnées et disposées, et bien

qu'elles semblent passer celles du vulgaire, elles seront toutefois

telles qu'elles pourront être facilement conçues et entendues d'un

chacun ». Tout au moins d'un chacun qui soit honnête homme, de

bon esprit et suffisamment cultivé.

On oppose généralement Ronsard aux classiques : il serait plus

juste de noter combien déjà le jugement de Ronsard est classique.

Ce qui lui échappe, et à tous encore, c'est le trait d'union de l'an-

tiquité et de la vérité, le principe qui concilie, réunit l'imitation

et l'originalité : ce sera la grande trouvaille du xvn" siècle, et de

Boileau, de fonder en raison le culte des anciens. Ronsard n'a pas

vu nettement que les anciens sont les modèles, parce que la nature

est fidèlement exprimée en leurs œuvres, et qu'ainsi de s'adresser

à eux, ou à la nature, c'est la même chose : que du moins ils nous

guident dans le choix des objets et des moyens d'imitation.
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Faille de celte idée directrice, il hésite, il s'embronille, il patauge,

ils'ôgaro. Il n'arrive pas plus que Du Bellay à définir nullement

ce qu'est le ronouveilctnfMit des ihèmesd'inspiration qu'il lente: la

l'iéiado n'a fait rien moins que île placer dans le st-ntituent la

soiiire de la po(^sie, qui jusque-là était placée dans l'esprit. Ce que

Villiin seul avait l'ait en deux ou trois endroits, d'exprimer les plus

intimes réactions de l'individualité au contact de la vie, de mettre

par conséquent une sincérité sérieuse au fond de l'ieuvre poétique,

Ronsard et son école en tirent la loi et comme l'essence de la poésie

moderne. Par eux elle fut apte à devenir, selon la belle formule

que M. Rrunetière a donnée du lyrisme, la réfraction de l'univers

à travers un tempérament.

Mais ici Ronsard n'a pas eu une nette conscience de l'œuvre à

laquelle il travaillait. Toutes ses formules sont vafiues ou fausses.

Il demande « une naïve et naturelle^ poésie ». En bon classique, il

préfère la vraisemblance à la vérité, c'est-à-dire la vérité générale

à la vérité particulière, les êtres normaux aux monstres acciden-

tels. Mais quand il veut s'expliquer, il ordonne au poète « d'imiter,

inventer ou représenter les choses qui sont ou qui peuvent être » :

voilà qui va bien, mais il ajoute : « ou que les anciens ont esti-

mées comme véritables ». Kt cela gâte tout. Car bien qu'il n'ajoute

cela que pour justifier l'emploi de la mythologie, je sens là une

erreur générale : Ronsard pose les anciens à côté d(! la nature,

non comme- oITrant déjà la nature, mais comme égaux à la nature

dans les choses même où nous n'y trouvons ni raison ni vérité, où

leur nature enfin n'est pas la nôtre. Et du coup la sincérité de la

poésie reçoit une grave atteinte.

De là vient cette stupéfiante Préface de la Franr.iadc, où, préci-

sant le retentissant appel de Du Bellay, il enseigne à faire le pil-

lage méthodique des trésors de l'antiquité, à mettre les Grecs et

les Romains en coupe réglée; où l'imitation se fait un décalque

servile, matériel, irraisonné; où, sans plus regarder la nature, sans

entrer non plus en contact avec l'àme des anciens, on leur arrache

ce qu'ils ont d'extérieur, de relatif, de local. La poésie devient

comme un magasin de hric-à-hrac gréco-romain, où sont entassés

péle-méle toute sorte d'oripeaux et d'accessoires : et il est étrange

(pie Ronsard, qui avait le bon ^'oùt d'aimer « la naïve facilité

d'Homère », n'ait pas vu que le meilleur moyen de ne pas rcsseni-

bltM" à Homère était précisément, pour un homme du xvi« siècle...,

de s'habiller, de parler, de marcher comme le lointain aède des

temps lii'roi(|ues. Cependant, ici encore, il n'y a cpie demi-mal, si

la force du tempérament est capable de soulever ou d'écarter la

masse énorme des réminiscences. C'est ce qu'il nous faut mainte-

nant demander aux œuvres de la Pléiade.



CHAPITRE II

LES TEMPÉRAMENTS

1. Du Bellay : un fin poète. — 2. Ronsard : sa gloire. Génie lyrique.

Les Odes. Le tempérament étoulTé par l'ériidilion. Ce qu'il y a de
sincère et d'original dans Ronsard. Ronsard créateur de mètres
et de rythmes. — 3. Décadence de la Pléiade : anacréôntisme,
italianisme. Desportes. — 4. Causes de l'oubli où tomba Ronsard.

1. JOACHIM DU BELLAY.

Du Bellay • précéda Ronsard : en même temps que sa Défense^,

il publia son Olhr et son Recueil. Il offrait au public le sonnet etl

l'ode : il donnera aussi le premier modèle de la satire régulfèrejf

à la romaine.

C'est un doux et fin poète, fluide et facile, d'ime grâce sérieuse 'i

et souvent mélancolique : aussi dissemblable que possible de
;

Marot, et d'une inspiration toute lyrique et personnelle. Quand il
'

songeait à Mellin de Saint-Gelais, iT^îsait bien du mal du pétrar-

quisme : quand il mit son amour en sonnets, il pétrarquisa. Il

1. 'Biographie: Joachim du Bellay, ruiusin du cardinal et du sire de Lan^ey; le grand
évtjnement de sa vie est ce séjour de trois ans qu'il fît à Rome, comme intendant du
cardinal. Il mourut à trente-cinq ans, en 1560. Son petit Lire est h 48 kil. d'Angers,

à un demi-kil. d'Ancenis. ville bretonne, que son patriotisme angevin n'a jamais con-

senti à nommer une fois.

Éditions : La Défense, VOlive, le Recueil, 1540. (Le privilège de VOHve et de h

Défense est daté du 20 mars 1548.) Œuvres, Paris, 1569 et 1573; Rouen, 1590;

éd. .Marly-Laveau.x, 2 vol. in-8, Lemerre, 1866-67 ; ia />(?/£«««, éd. Chamard,'in-8, 1904;
Œuures poéliquK.s, éd. Chamard (Soo. des textes français modernes, 1. 1, 1908). — A con-
sulter • Sainte-Beuve, ouvr. cité. Turquéty, Bulletin du bibliophile, 1864. Léon
Séché, J. du Bellay, iu-t2, Paris, 1880. De Nolhac, Lettres de J. du Bellay, Paris,

1883. FaKuet, XVI" Siècle. Brunetière, Évolution de la critique, leçon I. }f. Chamard,
J du Bellay, 1900; Vianey, les Sources italiennes de l'Olive, 1900; Villey, les Sources
italiennes de ta Défense, 1908.

2. L'école de Marot, comme on sait, fit une réplique à la Défense : celle critique,

le Quintil Boratian, a été attribuée à Ch. Foolaine, qui donne le livre comme de
Barthélémy Aneau (cf. H. Chamard, Revue d'Iust. lill- 15 janv.
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ne se piquait pas trune inflexible raideur. Il eût pu dire qu'il ne

firenait pas Pôlrarqu*; tout à Tait du mt^me cflté que Saint-lielais :

et malgré loulcs les mièvreries et mignardises de KUiic, il est

vrai que le côté tendre, ému, sincère de Pétrarque ne lui a pas

échappé, et qu'en l'imitant il a exprimé <lans ses sonnets une

façon d'aiintr sérieuse et ardente, un idéalisme sentimental, qui

ne ressemblent guère au pélrarquisme grivois de Saint-(ielais.

Pour l'ode, Du Bellay, comme toute l'école, s'efface et s'absorl»».'

I
dans Boiisard, et de lui comme de Ronsard il sera vrai de dire que

I

ses meilleures odes sont des chansons ou des élégies.

11 restera dans notre poésie, comme un des maîtres j u^ ^onne t ;

Yion pas par son Olive, malgré des pièces exijuises, mais par

ses Regrets et ses Antiquit('s romaines. Exilé à Home dans son

poste d'intendant du cardinal Du Bellay, triste d'être si loin de

son « petit Lyre », et ne pouvant penser sans larmes à la « dou-

ceur angevine », son àme endolorie n'en était que plus sensible

aux impressions de ce monde étrange où elle languissait. Et

toutes ces impressions se fixaient dans de pénétrants sonnets :

sonnets satirique s, plus larges que des épigrammes, plus côn-

dërî^êS^qTïê" des satires, expressives images des intrigues de la

cour romaine et des corruptions de la vie italienne; sonnets pitto-

resques, où la mélancolique beauté des ruines est pour la pre-

mière fois notée, en face des débris de Rome pa'ienne; sonnets

élégiaques enfin, où s'échappent les plus profonds soupirs de cette

àme de poète, clfusions douces et tristes, point lamurtiniennes

pourtant : elles ont trop de concision et de netteté, et il y cir-

cule je ne sais quel air piquant qui prévient l'alanguissement.

Enfin, dans quelques pièces, Du Bellay se révèle comme un

excellent ouvrier de rythmes vifs et délicieux : tout le monde
connaît ces Vœux iVxin vainieur' de blé au Vent, un petit chef-

d'œuvre d'invention classique, je veux dire de cette véritable

invention qui ne consiste pas à créer la matière, mais à lui donner

àme et forme.

Toutefois Du Bellay n'avait pas l'étoffe d'un chef d'école : il avait

I trop de déUcatesse, trop de facilités à suivre tous ses goûts; pas

lassez d'orgueil, de force et, si j'ose dire, de volume. Il ne pouvait

Vque jeter quelques charmantes œuvres dans le cours de la poésie

française, non pas le détourner ou le rectifier. D'autant qu'il ne

faisait pas l'expérience complète et décisive : son imitation n'abor-

dait |»as de front la grande antiquité; il allait à Virgile plutôt

qu'à Homère, à Horace plutôt qu'à Pindare; il s'amusait aux Ita-

liens, comme Pétrarque, aux modernes latinistes, comme Pontanus

\pu Naugerius.
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2. RONSARD : EFFORT VERS L'ODE ET l'ÉPOPÉE.

Par la force du talent, par la grandeur de l'effort , par l'éclat

fia succès, Ronsard est le maitre de la poésie du xv!® siècle.

11 y fut adoré à peu près comme V. Hugo en notre siècle. Ce fut

une gloire européenne : Elisabeth, Marie Stuart, le Tasse, souve-

rains et poètes l'encensaient; l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne,

jusqu'à la Pologne enviaient à la France le rival d'Homère et de

Virgile. Et le président de Tliou ne croyait pas faire une phrase

quand il disait que la naissance de Ronsard avait réparé la perte

de la France, vaincue ce même jour à Pavie. Cette renommée pro-

digieuse fut bâtie en dix ans, entre les Odes de 1550 et l'édition

des Œuvres de 1560 '. A cette date, le Ronsard devant qui le siècle

se prosterne, esf complet. Les troubles civils tireront de lui une

manifestation originale et considérable, les Discours, dont nous

parlerons en leur lieu; auprès des contemporains, ils ont plus nui

que servi à sa gloire, en lui aliénant les protestants.

Mais la Franciade'^ Elle ne parait qu'en 1572 : je ne dis pas au

milieu des pires tourmentes religieuses et politiques, mais, ce qui

est plus grave, à la veille des Premières Amours de Desportes (1573),

et le recueil de Desportes, c'est la fin des grandes ambitions, c'est

la banqueroute en quelque sorte de la Pléiade. Quelque admirée

que la Franciade ait été à son apparition, elle fut sans influence :

ce qui compte, ce ne sont pas les chants imprimés en 1572, c'est

le dessein annoncé bien des années auparavant par Ronsard de

tenter l'épopée, c'est la conliance unanime des poètes et du public

qui, avec Du Bellay, le désignaient pour le souverain effort du
poème héroïque, c'était l'admiration grave, le respectueux enthou-

siasme dont pendant tant d'années on entoura celui qui marchait
dans les voies d'Homère et de Virgile. La gloire épique de Ronsard
réside dans l'opinion qui précéda, qui attendit son œuvre, et non
dans l'œuvre même, qui, somme toute, fit un médiocre bruit.

1. Éditions : Odes (4 1.), et Bocage, in-S°, Paris, lô50. (Privilège du 10 janvier

1549); Amours, et Odes (1. 5), 1552, 1553; Hymnes, 1555, 2= livre, 1556; Meslanges,

1555, 2' livre, 1559. Œuvres {Amou7's, Odes, Poèmes, Hymnes), 4 vol. in-16, Paris,

G. Buon, 1560. Élégie sur les troubles d'Amboise, iôQO; Institution pour Vadoler-

cence du Roy, 1562; Discours des misères de ce temps, 1562; Continuation, 1562

Remontrance au peuple de France, 1563; Responce aux injures et calomnies, etc.,

1563. Franciade (4 1.), 1572. Œuvres, 1 vol. iu-f". Paris, G. Buon, 1584; N. Buon,

2 vol. in-f, 1623; de 1560 à 1630 on compte 17 éditions des Œuvres. P. Blanchemain

[BibL elzêv.), 8 vol. in-16, 1857-67; Marty-Laveaux, Lemerre, 6 vol. in-8, 1887 et suiv.

A consulter : A. de Rochambeau, la Famille de Ronsard, 1868; P. de Nolhac,

le dernier amour de Ronsaiyi, 1882; Abbé Froger. Ronsard ecclésiastique, 1882; les

Premières poésies de Ronsard, 1892: Sainte-Beuve, OMur. cité; Gaudard, Ronsard
imitateur d'Homère et de Pindare; Fasuet, XVl^ siècle: Mellerio, Zexîjwe de Ron-
sard, Pans, 1895; M Piéri, Pétrarque et Ronsard, M&TseillQ, iS%;\iaLaey,lo PétraK,
quisyne de la Pléiade, 1909.
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C.rlu luf dispensera de m'altardcr à Ui Franciade^ gui est ui»e

ciTLMir totale. Erreur de lornu' d'abonTrnîÔso i.'ravê en art : le

choix du dr-oasyllal>e au lieu de l'alexandrin, (ni llonsard trouva

trop (Ir cniuel, tout en l'estimanl. aussi trop riierré cl ^naqur, ce

choix inallieuieux était un vrritable re<Mil, qui ramenait l'art au

moyen âge.

Mais (le plus Ronsard s'est trompé sur la ddinilion du qenre :

il a pris l'épopée pour un roman. Il s'est trompé sur les condi-

tions du },'enre : il a cru (|uc répojtée était une plante de tous

climats et de toute saison. Il s'est trompé sur le choix d'un sujet :

il a cru le prendre éloigné de la mémoire des hommes, et pour-

tant populaire; ce n'était qu'une légende de clercs et de lettrés,

ancienne il est vrai, et qui s'était perpétuée de Frédéfiaire à Jean

Lemairo et Jean Bouchet. Ce Krancus lils d'Hector, et fondateur

de la monarchie franque, était une pâle figure, un thème d'in-

spiration bien vide, où nul afflux de tradition populaire ne mettait

la vie; le Tasse, et même le Père Lemoyne, même Chapelain

ont bien mieux choisi. Cependant Ronsard pouvait encore fairo

quelque chose de son sujet, s'il y avait versé les sentiments géné-

raux de celle nation qui depuis un siècle et demi commençait à

prendre conscience d'elle-même, s'il avait su imiter la « curieuse

diligence » de Virgile, et jeté toute la France, ses souvenirs, .son

àme et son génie dans ce mythe érudit.

Mais il se trompa sur les moyens : il ne fit pas une oeuvre

française; il ne fut occupé qu'à coudre des lambeaux d'Ilomére

et de Virgile, et n'échappa aux laborieuses froideurs des réminis-

cences que par la froideur plus laborieuse encore de la poésie

de commande, dans ses notices officielles et insipides sur les pré-

décesseurs de Charles IX.

On a regretté parfois les erreurs de Ronsard dans la conception

et l'exécution de sa Vrancindc : on a pensé que s'il les avait évitées,

il eût pu faire une belle œuvre, et Ton allègue des fragments

é|)i(jur's, tels (pic le Dhconm de l'ripnk' des vieux Gaulois. Il serait

plus juste de (jire que Ronsard n'a |)as pu éviter ces erreurs, parce

qu'il n'avait à aucun degré le sens épique. Le Discours de l't^quitc

des vieux Gaulois en est lui-même la preuve. 11 m'est impossible

d'y voir autre chose que de l'élrKpience en vers, de Téloquencc

cherchée sur un thème quelconcpie, c'est-à-dire de la forte rhé-

torique : du Lucain ou du Claudien en français.

Le génie de Ronsard est tout lyrique. Aussi est-ce par le lyrisme

qu'il a conquis ses contemporains; et même devant la postérité,

son échec n'a été que relatif, en dépit de l'absurde application

qu'il a faite parfois de ses théories. Car si les principes généraux

du système n'ont rien en eux-mêmes de trop choquant, Ronsard
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s'égare étrangement dans les procédés d'exécution, dans le pas-
sape du principe à l'œuvre. Il s'est trompé d'abord, ici encore,

sur la détinition du genre : il n'en a pas saisi l'essence, il n'a su
que cataloguer les sujets traités par les anciens (notons que Boi-

ieau ne fera guère mieux). Ainsi il assigne à la poésie lyrique

« i'amour, le vin, les banquets dissolus, les danses, masques, che-

vaux victorieux, escrimes, joutes et tournois, et peu souvent
quelque argument de philosophie ». Sauf les « chevaux victo-

rieux », il va de parti pris construire des odes sur tous ces i

thèmes, les « patronnant » sur la magnificence de Pindare, dont
il tente de reproduire même les rythmes. De là ces odes pindari-
rjiics avec leur monotone succession de strophes, d'antlstropHeTel

(Tépôdes : division qui ne répond à rien pour nous, puisque, même
chantées comme il le voulait, les odes de Ronsard ne règlent pas
leur mouvement sur les évolutions d'un chœur. Tous les vers delà
strophe et de l'antistrophe étant égaux, la correspondance ryth-
mique n'est plus marquée que par la succession des rimes qui

ne la fait pas sentir suffisamment : la strophe et l'antistrophe se

fondent en une longue strophe, assez longue pour rendre insen-

sible l'identité des épodes qu'elle sépare.

Puis la même diligence érudile que dans la Franciade a étouffé

l'inspiration sous les réminiscences, sous la mythologie indiffé-

rente; et pour reproduire la phrase brusque, magnifique et non
vulgaire de Pindare, l'ode française s'est chargée de formes
lourdes, dures et obscures. Cependant tout, ici, n'est pas à con-
damner : qu'on prenne la plus fameuse des odes pindariques,

VOde à Michel de rHôpUal, énorme machine de vingt-quatre stro-

phes, antistrophes et épodes, et de huit cent seize vers : on y trouve,

pour la première fois, un long poème d'une structure achevée,
un rude effort de composition; on y trouve du mouvement, et de
ce mouvement lyrique qui tient à l'organisation rythmique, de
l'éloquence aussi, une éloquence qui tient à la hauteur, au sérieux,

à la sincérité de la pensée. Malherbe est déjà là dedans.
On ne peut dire que l'immense effort des odes pindariques ait

été du tout perdu pour Ronsard : cette rude gymnastique le fit

maître de ses rythmes; il n'eut qu'à mettre de côté l'antistrophe

et l'épode, pour avoir à sa disposition une belle forme lyrique. Mais

dans les odes non pindariques, ainsi que dans les hymnes, élégies

et poèmes divers qui font partie des o?uvres, une certaine incohé-

rence, un manque d'équilibre et d'harmonie éclatent. L'œuvre

est inégale et mêlée, parce qu'une contradiction fâcheuse est au

fond du génie même qui, la crée. 11 y a conilit-entr^ 1-intelIigence

ei la sensibilité du poète. La perfection des classiques viendra de
ce qu'ils emploieront l'imitation de l'antiquité à la manifestation
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de leur originalité. Uoiisanl, inalhcurcusemcDt, ne subordonne

pas son «rudilion à son tempérament : il la préférerait plutôt :

tout au moins, il suit indilléreinment l'une et l'autre, comme
sources éf^alement fécondes et légitimes d'inspiration. En sorte

que l'érudilion, n'étant pas mise au service du tempérament, le

géue id le restreint.

!.e tempérament était voluptueux, sensuel, mélancolique, de celte

mélancolie que la brièveté et la relativité des instables voluptés

imposent aux sensuels : il subissait fortement l'impression des

; choses extérieures et la rendait en images, qui exprimaient la

concordance ou le contraste de la nature visible avec les disposi-

tions intimes de la nature subjective. En un mot, il y avait en

Housard. pour peu que l'art ot le métier s'y joignissent, un tempé-
raiiient de lyrique élégiaque.

Ce qui lui manqua, ce fut une pensée originale, une pensée qui

ne fut occupée qu'à faire entrer le monde et la vie dans les formes

du tempérament, à projeter le tempérament sur l'univers et sur

l'humanité : qui par conséquent permit au tempérament de

dégager toute sa puissance, et de réaliser ses propriétés person-

nelles. Ronsard aurait-il eu assez de spontanéité pour absorber

ainsi toutes choses en son moi, et de son moi ainsi manifesté

remplir'une grande œuvre? Je ne sais : en tout cas, il travaille

sans cesse à étouffer sous les acquisitions de sa mémoire les sol-

licitations de sa nature. Lamartine fait le Lac; V. Hugo, la Tris-

tesse d'Olympio ; Musset, le Souvenir : un seul thème, trois tempé-

raments de poète, trois façons de sentir, par suite de concevoir

la destinée de l'homme. Ronsard, s'il eût trouvé les trois pièces

chez des modèles, n'eût pas cherché à approprier le thème à sa

nature, en créant une quatrième œuvre, pareille et différente : il

eût successivement fait un Lac, une Tristesse, un Souvenir. Et

voilà l'irréparable vice de son œuvre.

Mais voici par où elle se relève. Ronsard est excellent, exquis,

délicieux ou grand, chaque fois que par hasard son intention

/ d'érudit tombe d'accord avec son tempérament (et alors l'imitation

ne lui sert qu'.", manifester dans une forme plus belle son senti-

ment persoimel), ou bien chaque fois que son tempérament prend

le dessus et reioule les réminiscences de l'érudit. Relisons toutes

les pièces qu'on cite : ces sonnets, ces chansong, où le pétrarquisme

est traversé des élans fougueux d'une passion sensuelle, où se fond

une subtilité aiguë dans la douceur lasse d'une mélancolie péné-

trante, ces ciégies où le néant de l'homme, la fragilité de la vie,

le sentiment de la fuite insaisissable des formes par lesquelles

l'être successivement se réalise, s'expriment en si vifs accents par

de si tjraves images, ces hymnes, comme l'hymne à Bacchus
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qui a le mouvement et réclat des Bacchanales que peignaient les

Italiens, ces odelettes, où la joie fine et profonde des sens aux
caresses de la nature qui les enveloppe, se répand en charmantes
peintures, en rythmes délicats : tout cela, c'est le tempérament
de Ronsard, fortuitement favorisé par son érudition, ou bien en

rompant l'entrave. Et là, ce sont bien des chefs-d'œuvre, les

premiers du lyrisme moderne, qui s'épand en toutes formes, et,

négligeant les factices distinctions de genres que seules la spécia-

lisation rigoureuse des mètres maintenait chez les anciens, met la

même essence, la même source d'émotions et de beauté dans l'ode

et dans le sonnet, dans l'hymne et dans l'élégie : ces chefs-

d'œuvre se constituent par l'ample universalité des thèmes, et par
l'intime personnalité des sentiments : c'est de Vamour, de la mort,

de la nature que parle le poète, mais il note l'impression, le

frisson particulier que ces notions générales lui donnent, la forme
et la couleur par lesquelles se détermine en lui leur éternelle

identité.

Et déjà la technique assure à ces œuvres une perfection qui les

fasse durer; je n'ai pas besoin de citer ce que tout le monde
connaît : Mignonne, allons voir si la rose, ou Nous vivons, mon
Panjas, ou Quand vous serez bien vieille ou ÏÉlégie contre les

bûcherons de la forêt de Gâtine et mainte autre pièce. Car il y a

dans Ronsard de quoi composer un volume où rien de médiocre
n'entrerait.

Sa technique est celle d'un vrai artiste. 11 a vu à quoi le métier

devait servir, et il a bien compris, disons mieux, il a senti dans
l'étude des anciens ce que la forme était en poésie. Il a essayé

d'attraper cette forme-là, belle et parfaite. Il est loin d'y avoir

réussi, et il nous est aisé d'être choqués de ses défaillances. Ici

encore il a péché par érudition, toutes les fois que l'autorité des
anciens lui a tenu lieu de raison. 11 a péché aussi par impuissance ou
insuffisance de génie, par négligence : il a souvent donné l'exemple

d'une facture qu'il condamnait. Mais surtout il faut tenir compte
de ce qu'il dégrossissait le premier la poésie moderne : s'il a
ébauché la forme que ses successeurs devaient porter à la perfec-

tion, on peut lui passer beaucoup de défaillances nécessaires.

Il a eu deux grands mérites : d'abord, comme je l'ai dit déjà,

il a restauré l'alexandrin. Puis, il a créé, mis en usage, laissé aux
poètes futurs une grande variété de rythmes lyriques.

Sans doute il n'a pas tout inventé : la strophe de 6 vers {aab ce d],

qui est de beaucoup la plus fréquente dans les odes de Ronsard,
était déjà très employée par Marot, qui même savait la diver-

sifier en variant la longueur du vers; il connaissait notamment
la forme gracieuse qui consiste à donner trois syllabes aux second
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elcinquièino vers, et sept aux aiilres ' la forme aussi destinée à

un si bol avenir, qui consiste à fuire le tr<iisi(''nie et le sixième

vers seusiblcnienl |>lus courts que les autres'-. Certains entn-la-

cemcnts Ac rimes dans les strophes de cinq vers ont été fournis

aussi par Marot. Le luiitain de Villon et de Charles d'Orléans, le

dizain de M. Scève, trcs en voyue depuis Deschamps, se retrou-

vent aussi chez Ronsard : même le quatrain qu'il appelle strophe

saphiquc est dans les Psaumes de Marot, et par le principe de la

succession des(affa6 — 6 6 ^c, etc.) nous ramène en pleiu

moyen âge, jusqu'à Rutebeuf.

Mais Ronsard a singulièrement enrichi l'art de ses prédéces-

seurs : chacune de ses quinze odes pindariques est construite sur

un type particulier^; et dans le reste des odes, le nombre des vers

dans la strophe, le nombre des syllabes dans le vers, le mélange
des vers, et la succession des rimes forment plus de soixante com-
binaisons. 11 a tenté les vers de 9 syllabes; il a fréquemment usé

du vers de 7. Il a très heureusement indiqué l'alexandrin comme
mètre lyrique, et non pas seulement narratif : il Ta essayé aussi

dans des combinaisons destinées k survivre. Marot dans ses

Psaumes, ne dépassait guère la strophe de 7 vers : celle de 5, et

plus souvent celles de 4 et de 6, étaient les plus ordinaires chez

lui : Ronsard y ajoute les strophes de 4, 10 et 12 vers dont il met
en lumière la puissance expressive, en les dégageant des étroites

contraintes où la ballade les tenait assujetties*.

il a manié toutes ces formes avec un réel instinct du rythme :

1. C'est le rythme de VAvril de R. Belleau et relui d.> la pièce fameose de Victor

Hugo : Sarah, belle d'indolence.

2. Si l'on donne 6 syllabes aux petits vers et 12 aux grands, on a l'ode III, 17 de

Ronsard : c'est la forme de la pièce de Victor Huro : Lorsque l'enfant parait....

3. Ronsard emploie dans ses odes pindnriqncs le vers de 6 syllabes (I fois), relui

de 8 (i fois dans les strophes et antistrophes seulement), partout ailleurs le vers de T.

Les strophes et aiitistrophes ont de 10 à 20 vers et les épodes de 8 à 19, les stro-

phes de Vi vers et les épodes de 10 sont les plus nombreuses. Une seule pièce n'a

ni antisiropbe niépode; la plupart ont do 1 à 5 strophes, anlistrophes et épodes;

une sfule en a 10; une, 2i. Les rimes masculines alternent avec les féminines dans

l'intérieur de chaque strophe : les exceptions, assez nombreuses en apparence, sont

voulues systématiquement.

i. Dans la strophe do 8 vers, la plus fréquente chez Ronsard, les rimes !»ont croi-

sées; abnbcdcd. Dans la strophe de 10 vers, il use de rimes plates, ou de rimes

croisées terminées par un disliquc en rimes plates. Dans la strophe do 19 vers, voici

l'ordre des rimes ab a b c c d d e fe i/. Dans le quatrain, il fait quelquefois les vers

impairs plus courts, ou le quatrième soulonient court après trois plus longs; dans la

strophe des 8 vers, il donne G syllabes au i' et .lu 8" vers, 12 aux autres, .l'ai dit les

deux combinaisons de mètre» les plus heureuses qu'offre la strophe de 6 vers. Il

fait alterner In strophe de 6 vers avec celle de 4, ou, inversement, celle de 19 vers avec

celle de 8 : parfois il fait alterner quatre longs vers avec six vers courts, etc. —
Voir Odes, \',Xi, un curieux artifice daVia l'agencement des rime? ou IV, 31; ou

encore IV, 17.
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s'il n'a pas semblé avoir une conscience nette du rôle des accents

dans les vers, s'd n'en parle jamais, non plus que Du Bellay dans •

sa théorie, en fait il les distribue souvent avec un très juste sen-

timent. Libre à nous de trouver son vers rude et mal rythmé : que

diraient nos compositeurs de la musique de Goudimel? Il a eu le

tort de ne pas élider toujours dans l'intérieur du vers Ve muet final

précédé d'une voyelle (ime vie sans vie), d'admettre trop facilement

des enjambements d'un hémistiche entier et, qui pis est, dans plu-

sieurs vers successifs : si bien que son alexandrin, parfois boiteux,

est d'autres fois indéterminé, traînant en queue de prose, amorphe.
Mais enhn il a posé les principes de l'alexandrin classique (qui se .

coupe à rhémistiche et se couple par distiques), et il en a donné
d'excellents modèles. Il a même aussi créé de belles périodes dans
lesquelles les alexandrins ne se délachenl plus les uns des autres,

et déploient, comme chez V. Hugo, un rythme souple et con-
tinu. Dans les vers lyriques, quiconque entendra les mêmes
strophes dans les Psaumes do Marot et dans les Odes de Bonsard,
comprendra ce que celui-ci a apporté : rythme, sonorité, mouve-
ment, harmonie, tous les éléments qui font la valeur esthétique

"de la strophe. 11 est aisé de remarquer comment chez Ronsard,
abstraction faite de l'idée et du style, la simple pression du mètre,
Tagencement tout mécanique du rythme enlèvent vigoureusement
la strophe, et lui communiquent une sorte de rapidité impétueuse.
Mous avcHis donc att'aiie en Ronsard à un poète, déjà même à

un grand poète. Son grand malheur est venu non pas tant des erreurs
de son système que d'avoir eu un système, en vertu duquel il a agi

sans et contre la nature. Il a mené trop loin la réaction nécessaire

contre le naturel facile; au lien de perfectionner le naturel, il l'a

contraint, parfois exclu. Il a réussi, chaque fois que s'est fait un
juste équilibre de son art et de son inspiration, et que la réflexion

n'a point paralysé la spontanéité. Alors il a mis la poésie dans sa •

voie : il a indiqué le but, qui est d'exprimer la nature dans une
Idiine parfaite. 11 a indiqué les moyens, qui sont l'étude i l'imita-

tion des anciens. 11 a préparé le xviie siècle et l'art classique. Son
génie est surtout lyrique : mais en maint endroit, dès qu'il s'agit

des sujets graves et moraux, l'idée prend le dessus sur le sentiment,
le raisonnement sur i;effusion, et le lyrisme tourne en mouvements
oratoires. Tels hymnes de Ronsard sont des discours, analogues
aux Epures de Boileau. Ce qui manqufi^surtout à Ronsard, ce qui
reste à acquérir, c'est l'indépendance intellectiielle, la nette con-
science du sentin^enl pers^oitfi^,~J[e;goàtT'ênûn seul mot, la raison.

Et toute la justilicàïïijîTdëTVrâlfierbe est là.
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3. RETOUB A l'italianisme.

Autoiii' (Je Ronsard pullulent les poètes : (out s'incline, même
M.^iliii de Saint-Gclais, qui un momen' voulut lutter. Tout le

monde imite les procédés du maître. La Pléiade et ses alentours

fournissent des pièces cliarniatilfs aux anthologies : Maïf, Magny ',

d'autres encore sont loin (rétrc sans inérile. Mais leur u-uvre n"est

qu'un diininulif et qu'un éclio do celle de Hunsanl. Ils n'appor-

tent rien qui ne soiten lui, à uu dei.'icsupi''rieur. Ils sont peu « dis-

tincts», peu « nécessaires ». Il ne Tant donc nous arrêter ù récolc «le

Ronsard que pour voir s'accuser les vices, les excès de la réforiue,

et les hautes ambitions s'efTondrer par une rapide dégradation.

Nous remarquons ainsi les témérités de Raïf, qui forge des com-
paratifs et des superlatifs à la manière latine, qui tente des vers

métriques sur le patron des vers latins : ainsi le génie propre de

la langue, le caractère original de la versification française sont

méconnus^. L'insuffisance du tempérament éclate dans Belleau ^,

avec qui la nouvelle école verse dans le descriptif, ressource ordi-

naire des inspirations épuisées.

Mais le plus grave, et qui maniue le mieux l'échec final de Ron-

sard, même en ce qu'il a d'excellent, c'est qu'il se fait comme
un trou entre lui et Malherbe : la [)oésie ne poursuit pas son déve-

loppement avec une égalité continue, à la hauteur où il la mise.

Elle retombe après lui, dès son vivant, et ce sont les plus hautes

parties, les plus utiles, qui devront être relevées et consolidées par

Malherbe. Kn effet, on laisse les grands modèles, Homère, Pin-

dare : on saisit Virgile par le côté sentimental et alcxandriii de

sa poésie. On redescend vers Saint-Gelais, en mouillant l'esprit de

molle mélancolie ou de tiède volupté.

Ronsard venait à peine de rivaliser avec Pindare que Henri

1. Éditions : ia Pléiade Française (outre Ronsard et Du Bellay : JoJelle, 2 v.,

1868-79; Dorât et Thyard, 1 v., 1S7G; Belleau, 2 vol., 1879; Baîf, 5 v., 1885-90;. Lemerre,

in-8. Magny, Odes et Poésies, Lemerre, -i v. in-12. Trésor des vieux poètes français

(Baîf, 2 V. ; Jamyn, 2 v. ; Jean de la Taille, 4 v. ). Willem, in-12. Belleau, Œuvres. Bibl.

ebév., 3 vol. )D-16, 1807. — A consulter : O. de 3/açn y, par J. Favre, Paris, 1885;

Augé-Cliiquel, La vie, les idées ei inurre de //(ii/djoiir paraître proohainenienl). y.

2. Baîf fut un chercheur curieu.'t, animé de hautes ambitions auxquelles son talent

ne fut pas égal. Il eut des parties de grand artiste : la richesse du vocabulaire, etuu

goût réaliste des mois et tours populaire», colorés, gras, savoureux; Timaginulion

plastique, capable de modeler avec fermeté des formes, des altitudes et des groupes

gracieux. 11 y a <le l'originalité et une sobriété nette dans ses Mimes, qui 1»

classent à la fois parmi les précurie^irs de La Fontaine et de la poésie morale do

xvti' siècle (il* éd.].

'^. Les Amuurs etÉchangts des pierres précieuses, iu-4, Paris, 1576.
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Estienne in){)riinait Auacréon (1554); Ronsard y applaudit sans

s'apercevoir que ces grâces alexandrines et gréco-romaines allaient

•éclipser la naïve grandeur des purs classiques. Belleau traduisit

.Auacréon, mais tout le monde voulut cueillir de ces jolies fleurs :

^ce fut à qui imiterait ces mignardises. Puis de l'antiquité mièvre

on redescendit à la spirituelle Italie. Le pétrarquisme fleurit de

:plus belle; l'Arioste fut le Virgile et l'Homère des poètes et des

•courtisans du dernier Valois. Ce ne sont que pointes et bel esprit

•chez Desportes ', sécheresse de sentiment et grâces maniérées.

Mais la forme des vers contraste avec la poésie : rien de plus

parfait que certaines chansons de Desportes, par la vivacité légère

du rythme. Il a donné surtout aux alexandrins soit continus, soit

groupés en quatrains, en sizains, soit distribués en sonnets, une
mollesse, une fluidité harmonieuse qui enchantent. Par sa forme,

Desportes est encore tout lyrique. Par ses sujets, ses iuees, sou
inspiration, il indique une déviation aristocratique de la Pléiade

qui, sous l'influence italienne, et se vidant de plus en plus de sen-

timent pour faire prédominer l'esprit, .aboutira à la délicatesse

tout intellectuelle des Précieux.

Cependant une l'élue d'esprit naturel, dérivée de Marot, mais
• qui s'est teinte de fine émotion en traversant le domaine de Ron-
sard, circule encore dans la poésie : Passerat mêle !a lUalice gau-
loise à la grâce sentimentale, et revêt le simple naturel des formes
achevées de la poésie érudite; dans son très pelit domaine, il

montre ce que peut le bon sens bourgeois appuyé sur la culture

antique-.
——= ' "^"^

4. DISPARITION DE RONSARD.

Après dS73, on pourrait dire que Ronsard fut délaissé, ou plutôt

qu'il ne fut guère imité que dans ses erreurs et ses défauts; on
continua de l'adorer : mais son école s'adorait en lui; aussi ceux

1. Philippe Desportes. né en 1546, fut en grande faveur auprès de Henri III, qui

le fit son lecteur, et abbé de nombreuses abbayes, notamment celle de Tiron. 11 s'at-

taclia sous la Ligue à .-^nne de Joyeuse, et fut le conseiller ialime de M. de Villars. Il

niénaprea bien ses intérêts dans toutes les négociutiùns et marchandafres qu'il traita

pour ses maîtres. Il sut se maintenir auprès de Henri IV. Il mourut en 1606. On l'atta-

qua fort sur l'exploitation qu'il faisait des poètes italiens, grands, moyens et petits

(cf. Flamini, Studii d'i.itoria litteraria, Livorno, 1895, in-8).

Éditions : /e.t Premières Œuvres de Pliilippe des Porte», R. Estienne, in-i, 157.3 ;

les Psaumes. Paris, 1603, Éd. A. Michiels, Paris, 1858.

•?. Jean Passerai, de Troyes 1 1.")34-1632), fut professeur au Collège Royal, et l'un

des auteurs de la Ménippée.

Éditions -.Œuvres poétiques, 1616|; éd. Blanchemain, 2 vol. in-12, Lemerre, 1880;
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«jiii ullafiiii'ionl \'(''co]o puronl-ils croire It-yllime de frapper sur

lui. (".Imciiii se (il un IU)nsnnl ;i sa modo : l'Iioimok' Vaiupiolin de

la Krcsiiaye, l'ardent el facile Régnier, |)()ur s'en réclamer;

Mallierite, pour le condamner. Mais ilonsard durait toujours, était

défendu, loué, imprimé. Chapelain, un des fondateurs à certains

é^-aids du classicisme, l'estimait plus poète que Mallierbe. La der-

nière édilion de [{ousard est de 1630 : c'est vers ce moment,
entre 1630 et 1640, qu'il s'enfonce décidément dans l'oubli, où il

se perdra, quand seront morts les derniers représentants ôe<

générations qui avaient assisté à sa gloire. •

Les causes de l'étonnante disparition de Ronsard pendant deu\

siècles sont multiples. D'abord, sa langue le discrédite : où elle est

de son invention, elle ne s'est pcs imposée; où elle est de son temps,

elle a passé. Rien ne compensa suffisamment en lui la rudesse

de la langue : Amyot, Montaigne ont été sauvés par leurs sujets,

par robjcctivité, la généralité des choses dont ils parlaient. Ron-

sard, subjectif et lyrique, point moraliste, ni psychologue, n'a rien

qui engage les lecteurs du xvii'^ siècle à vaincre lobslacle et le

liégoùl de sa forme surannée.

Puis il lut pris entre les deux ennemis qu'il avait combattus. La

première (lèvre de la Renaissance une fois calmée, Ronsard fulj

trop érudit, obscur et pédant pour le courtisan. Mais rérnditf

n'avait pas encore adopté la langue vulgaire. Les hunianisles'

avaient fondé un système d'éducation qui l'excluait. Les nouvelles

générations arrivaient, nourries dans leurs collèges de Virgile et

d'Horace, n'ayant parlé, écrit, étudié qu'en latin. Qui donc leur

eût révélé Ronsard? A ce moment précis, le monde n'existait pas

encore, et c'est le monde qui pendant longtemps complétera l'en-

seignement ries collèges, indiquera les Français dont il faut se

souvenir, qu'il faut lire. Mais comme le monde n'a souci d'érudi-

tions et suit son plaisir, il ne remonte point aux temps antérieurs;

une tiadition mondaine, en fait de jugements littéraires, ne com-

mence il se former que dans les dernières années de Malherhe, et

c'est à partir du xvii" siècle seulement que se constitue et s'enrichit

peu à peu dans l'opinion de la société polie le dépôt des cliefs-

d'oHivre de notre littérature classique. On songea entiu d'autant

moins à se retourner vers Ronsard qu'il était inutile : Malherhe,

puis Corneille réalisaient le meilleur des vues de Ronsard, et du

jour où ce qu'il avait de bon fut acquis et dépassé, les excès seuls

et les défauts de son œuvre comptaient pour le public.

De là l'oubli profond, l'étrangi- mépris où tomba Ronsard, dont

le nom devint représentatif de tout ce que le xvn*" siècle ne pouvait

accepter, ni goûter, ni comprendre dans l'héritage du xvio. Mais si 1

l'on veut être juste envers la Pléiade, on se souviendra qu'avant

I
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le romantisme, Ronsard est en somme noire plus certain lyrique;

en second lieu, qu'il est à peu près notre unique lyrique qui ait

l cherché son inspiration hors de la religion, hors même des faits

' historiques et de l'héroïsme, le seul qui ait tâché de tirer son

œuvre des sources intimes du tempérament; entin, que Ronsard,

c'est vraiment la première ébauche et la période, si l'on peut dire,

préhistorique du classicisme : qu'alors dans la langue, dans la

[ poésie, apparaissent line multitude de formes dont quelques-unes

l survivront, et deviendront les types pai laits, et stables pour un
f temps, de la poésie.

^
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2. Les Mémoires : leur abondance. Monluc; l'homme et l'écrivain.

Brantôme.

Le progrès de la Réforme, dont le premier éclat avait sarpris le

catholicisme, l'obligea à se réformer et à se réorganiser. Il procéda

à l'élimination des éléments trop décidément irréligieu.x que la

Renaissance avait introduits dans rÉglisc; il reconnut aussi sa

corruption, et s'efforça d'y remédier par une énergique restaura-

tion de la foi, de la science et des mœurs. Il fil en sorte de donner
moins de prise aux accusations que dirigeaient les prolestants

contre !'« idolâtrie papiste », et en même temps prit une ofTensivf

vigoureuse pour arracher à l'hérésie le terrain déjà conquis. L'In-

(juisition, les Jésuites et le Concile de Trente furent les trois in-

:<lrunienls principaux de la Contre-Réformation catholique '.

La France, où le prolestantisme avait pris des forces sans par-

venir à dominer, et qui déjà sentait assez son unité nationale pour

I. A consulter : Philipson. la Contre- Hi'oolution religieuse au XV f' iiii''cle, Paris

pl Bruxelles, I8S3. Dejob, De t liiflwrnce du concile de Trente sur la littérature et

lef Inaux (lits, l'aris, lïtS-J.
^
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ne pas y souffrir de rupture par Ja division religieuse, la France

fut un des grands champs de bataille que l'Église et la Réforme se

disputèrent. La lutte fut d'autant plus âpre, que les passions fana-

tiques furent aigries, enflammées, utilisées par les intérêts et les

égoïsmes : la noblesse y prit l'occasion de jouer une dernière et

sérieuse partie contre la royauté envahissante, et, sous les noms
de protestants ou de catholiques, abrita des rancunes et des ambi-

tions féodales. Mais il faut tenir compte surtout des individus, qui,

prenant le déploiement de toutes leurs énergies pour règle et pour
fin de leur activité, faisaient servir à eux-mêmes les causes qu'ils

servaient, et ne cherchaient réellement dans le triomphe poursuivi

du calvinisme, ou du catholicisme, que les moyens d'étendre et

d'enrichir leur personnalité.

1. CONSTITUTION DES SPÉCIALITÉS SCIENTIFIQUES.

Pendant cette trentaine d'années de luttes furieuses que je

n'ai point à raconter, la littérature poursuivit son progrès. Ronsard
se compléta par la Franciade ; le large torrent de la Pléiade se

réduisit à un mince filet; Desportes hérita de Ronsard, et Malherbe

même écrivit ses premiers vers.

Dans les œuvres à qui une idée d'art ne donne pas naissance,

et qui usent de la prose, les conséquences du fait capital que j'ai

déjà signalé continuent de se développer : les gens se distinguent,

les esprits se spécialisent, et le domaine de la littérature se précise

en se restreignant. Les conteurs limitent leur ambition et leur

effort : entre la bouffonnerie épique, l'universalité scientifique de

Rabelais, et la gauloiserie satirique sans portée des anciens con-

teurs français, ils déterminent une voie moyenne : Noël du Fail ',

surtout, mêle le réalisme pittoresque de la description des mœurs
à la satire particulière des divers caractères de l'homme et des

divers états de la vie.

La philosophie se sépare de la littérature : Ramus ^ ne nous

1. N. fin Fail (vers 1590-1591) fut juge au présidial de Rennes, puis conseiller au

Parlement de Bretagne. Éditions : Discours d'aucuns propos rustiques, facétieux, et

de singulière récréation, 1547 ; Baliverneries, 1548 ; ces deux ouvrantes sous le pseu-

donyme de Léon Ladiilphi, anagramme de N. du Fail; Contes et Discours d'Eu-
trapel, 1585. Œuvres, Bibl. elzév., 2 vol. 1874. Propos rustiques, éd. de la Bor-
derie, 1878.

'3. P. de la Ramée, né en 1515 dans un villaf^e du Vermandols, soutint avec succès,

en 1536, pour être maître es arts, sa fameuse thèse contre Aristote; mais, ayant
redoublé ses attaques dans deux livres latins, il fut condamné en 1543. Principal du
collège de Presles, puis en 1551 professeur royal, il fut en faveur à la cour sous
Henri H, mais ii avait d'ardents ennemis dans l'Universilé, notamment Charpentier;
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;i[)particnt pas, parce qu'il écrit presque toujours en latin, mais pas

davantage lorsque par hasard il use du français. Le talent iiltc-

raire lui a manqué : liomme de lutte, protestant zélé, fougueux

adversaire de la scolastique, d'Aristote et de la routine univei-si-

tairc, humaniste, grammairien, mathématicien, philosophe, il faut

hieii que le don essentiel lui ait mamjuê, jiour que ses enthou-

siasmes, ses colères, ses périls ne lui aient pas arraché quelques

pages capables de lui assurer une place dans la littérature de son

siècle, entre Paré et Palissy. Vna idée seulement de Hamus le

rattache à notre sujet : sa hiaU'rtiqxip, opposée à la Lo(jiquc d'Aris-

tote, fonde le raisonnement oratoire, qui se forme moins par

l'exacte application de règles rigoureuses, qu'e par le commerce

et l'imitation des chefs-d'œuvre antiques, par le contact en quelque

sort€ des réalités concrètes où s'est manifestée la faculté discur-

sive de l'esprit humain.

L'érudition, pareillement, et toutes les sciences se constituent

hors de la littérature, avec leur caractère technique, et cette

impersonnalilé qui n'a rien de commun avec l'objectivité artis-

tique. Cependant deux choses tendent à ramener les ouvrages

de science et d'érudition dans notre domaine : la langue fran-

çaise, quand on l'emploie, toute concrète encore et chargée de

réalité, et dont les mots apportent, au milieu des Abstractions

techniques, les formes, les couleurs et comme le parfum des choses

sensibles; ensuite, le tempérament individuel, mal plié encore à

la méthode scienlilique, et qui jette sans cesse à la traverse des

opérations de la pure intelligence l'agitation de ses émotions et les

accidents de sa fortune.

Le tempérament domine dans Estienne ', le savant auteur de

l'incomparable Thésaurus de la langue grecque. Huguenot, hellè-

sft conversion au proleslanlisme rednutjla le» liaincs. Il dut s'éloigner, voyagea en

Suisse, en Allemagne, et, à son retour (1570), se vil exclu de l'ensoiRnemenl. Il fut

assassiné le troisième jour du massacre do la Sainl-Barlhéleiny. Éditions : Dialec-

tique, in-l, Paris, 1555; Gramerc {•granuna.'wu), Paris, l'jôS. — A consulter ; Ch. VVad-

dingtoii, /?"//»(«, Paris, 1856.
i

1. Biographie : Henri Estienne (1528-1598), ûls de Robert, élève de Toussain el de

ïurnt'bc, voyagea en Italie, en Angleterre, en Flandre, suivit son père à Genève,

quand il y transporta son imprimerie, fut censuré et même emprisonné par le Con-

sistoire, à propos de ses Dialor/Jtes, el eut hcsoin de la pruloclion du roi de France

pour n'être pas chassé do Genève, d'où sou liuuieur vafrubonde l'oloignail souvent. Le

Tlwunnrux parut en 15'7'2. — Éditions : Apologie pour //l'rodote, ir>ii6: Trnili' de la

Conformitii du lanyage frnnrois avec te grec, s. d. (avant 15(i0|; Deux f>ialof/ues du

nonveuu luui/afie f-ançois ilalianisi'y 157.S; />rojet du livre intitule : Pe la i>rfccllence

du lanfiui/e français, 1579; l'onformilé el /'r,'celleuee,éd. Feu)fère, Uelaluin, 1850 el

1Kr.3; l'récelleiiee. éd. Iiu>çuel, ISW; Aiml„i,ie, éd. HistoIhuh.T, 1S7«; Dialogues,

Ltsoux, 18»;i, Lemcrrc. I8S5. — A consulter ; Keuouard, Annales de l Imprimerie des

lislienne, 1843 Sayous, ouïr, cité, t. II. L. Clemeul, U. Estienne et son œuvre fran-

çaise, 189».
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niste, gaulois et bourgeois, ami des buns contes, et passionné

pour la langue française, entre ses continuels voyages et ses tra-

vaux piiilologiques, il trouva le temps d'écrire de mordants et

spirituels traités, avec une verve et une verdeur de style fort

remarquables. Un singulier mélange de vénération pour Hérodote
et de haine du papisme lui fit écrire son Apologie pour lléro'lote.

Le même enthousiasme d'helléniste se mêla dans son dévouement
au français vulgaire.

Ayant démontré copieusement la conformité du langage français

avec son cher grec, il n'eut pas de peine à se convaincre de lapn^-

bellence de notre idiome sur le pirler d'Italie, qui n'est que du latin:

et comme il prouvait par exemples abondants la gravité, sonorité,

richesse et souplesse du français, il était naturel qu'il tâchât d'en

préserver la pureté des inutiles et plutôt dangereux apports de

l'italianisme. Par ses piquants et fort sensés Dialogues du langage

fran;ois italianisé, Estienne se place parmi les ouvriers de la pre-

mière heure, qui préparèrent la perfection de la langue classique.

Plus le langage courtisan devenait le type de l'usage littéraire,

plus il était nécessaire de le soustraire à la corruption de ce jargon

d'outre-monls qu'apportaient les l'eines et les aventuriers d'itali:,

et que la servilité de nos raffinés s'empressait d'imposer à la mode.
Henri Estienne, dénonçant par la bouche de son Celtopliile tous

ces vocables étrangers qui supplantaient les bons et natifs fran-

çais, procéda à une épuration nécessaire : il fut de ceux qui pré-

parèrent dans l'opinion le succès de Malherbe.
Etienne Pasquier', que nous retrouverons quand nous parle-

rons de l'éloquence judiciaire, prolongera sa vie jusqu'au début
du xv!!*^ siècle littéraire : mais il est bien de la génération et de la

période qui nous occupent. Latiniste et juriste très érudit et peu
artiste, profondément bourgeois et Français, honnête, laborieux, de
vie calme et de mœurs graves, d'esprit ardent et caustique loùl à
la fois, il est par son aimable solidité un des plus parfaits exem-
plaires de cette classe parlementaire qui a fait tant d'honneur à

l'ancienne France. Ses Recherches de la France et ses Lettres, mulgvé
la différence des titres, sont bien des ouvrages de même nature :

1. Biographie < Etienne Pasquier, né en 1529, eut pour maîtres Holman à Paris,

Cujas à Toulouse, Alciat et Socin en Italie, débuta au barreau en 1549, et plaida en
1565 pour l'Université contre les Jésuites. Avocat géuéral à la Cour des comptes en
1585, il était à la fois attaché au roi Henri IIl et aux Guises, ennemi de la sédition

et de la guerre civile : la Ligue emprisonna sa femme, et il ne put rentrer ?i Paris
qu'avec Henri IV. Il mourut en 1615.

Éditions : Recherches de la France : 1" livre, 1560; 2" 1., 1565; 7 1., ICll ; 10 I.,

16-21. Lettres, 10 1., 15S6; 22 1., 1619. Catéchisme des Jésuites, 1602. Œuvres com-
plètes 2 voi. in-fol., Amsterdam, 1723. Œuvres choisies, éd. Léon Feugère, 2 vol.

in.l2, Paris, 1849,
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fies collections des dissertations sur tous sujets d'érudition. His-

toire et archéolof:ie historique, origines de la monarchie, des

institutions, de la langue, de la littérature, aclualifcs historiques

et liltoraires, tout cela, plus ou moins négligemment classé et

distribué, c'est la malirro dos Hcrharhcs et des Lettres.

Et c'est ce désordre même qui maintient lérudilion solide et

parfois heureusement novatiice de Pasquior dans la littérature :

cai" on s'y heurte à l'homme à chaque instant. Un certain

goût, une certaine humeur, enfin une nature d'homme apparaît

sans cesse, qui court à son plaisir, suit une curiosité |)erson-

nelle dans la prise de telle matière, dans ce libre vagabondage à

travers tout l'inexploré des sciences historiques et philologiques.

Dans ces causeries d'un érudit, impossible de ne pas entendre

l'accent de son tempérament, et de détacher la vérité imiKM-sonnelle

d'une forme originale de l'esprit qui la présente. En un mot, ces

livres, dont la matière déjà nous échappe à proprement parler,

nous appartierment au même litre que les Mémoires : pour l'homme
voué à l'activité intellectuelle, ses curiosités, sa quête de la vérité,

ses découvertes et ses inventions d'idées, ce sont ses ambitions,

ses campagnes, ses victoires et son butin; et quand il raconte,

comme Pasquier,ce qu'en soixante ans d'études il a appris, il fait

aussi réellement les Mémoires de sa vie que le soldat qui laconte

soixante années de guerres, comme Monluc.

Je dirais la même chose des savants dont les ouvrages sont

comptés encore dans l'inventaire de la littérature du xvr siècle.

C'est parce qu'ils fournissent la naïve expression d'un tempérament
personnel, et, en lui, de l'universelle humanité, que Paré ' etPalissy -

peuvent encore avoir d'autres lecteurs que les historiens de la chi-

rurgie ou des .sciences physiques et naturelles. Habitués longtemps

à ne chercher d'éminenls exemplaires de notre humanité que
parmi les ouvriers bruyants de l'histoire politique, ou les brillants

héios de la vie mondaine, nous nous complaisons aujourd'hui à

saisir dans des vies plus modestes et plus obscures l'âme des

siècles lointains, si irréductible tout à la l'ois et si identique à la

nôtre.

1

,

.^mbroise Paré (vers 1510-1590). — Éditions : Œuvres, edit. Malgaigiie, 3 vol. iii i,

l'aria, 1S/,0-lS41.

2. Diographie : Bernard Palissy (1510-1589), Agénois, vécut lonplemps à Sainl-M

d'ahorrl ouvrier en viU"aux, arpenteur, petil-ôlre employé dans des mines, il voyagea.

selon M. Dupuy, moins qu'on ne l'a dit, el seulement en Finnnî. Il trouva au bout

de vinfft ans d'essais le secret de son émail. Il fil à Paris, eu 1575 el 1576, dos

roiifi'rences scientifiques. Huguenot fervent, il mourut peut-être à la Haslille.

Éditions : Recette véritable par laquelle tous les hommes île In France pourront

apprendre à multiplier et à augmenter leurs Irésvrs, la Knclielle, l'>b'^•, Discourt admi-

rables Je la nature îles eaujc et fontaines tant naturvUts qu'artificielles, des métaux.
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Palissy surtout mériterait d'être lu plutôt que bien des auteurs

de Mémoires politiques et militaires : quand il nous parle de
son jardin, ou des en;^'rais. et des terres, et des sels, et des

eaux, est-il moins près de nous que celui qui nous raconte les

démêlés du roi de France et de l'empereur, ou bien les amours et

les intrigues d'une cour? D'autant que la science de Palissy n'est

point abstraite : ce curieux obstiné, qui vécut tant d'années pour
son idée, ce sévère huguenot, qui n'échappa à la Saint-Barlhélemy

que pour mourir à la Bastille, s'est mis tout entier dans tous ses

ouvrages; il ne peut parler agriculture et chimie sans répandre
au dehors toute son originale et forte nature, sa large intel-

ligence, sa haute moralité, son ample expérience de l'homme ettle

la vie. 11 y a dans cet inventeur des rusliqiies fujùlincs un philo-

sophe qui jette des vues profondes auxquelles nul ne fait attention,

et que la postérité s'étonnera de rencontrer chez lui, quand le

progrès de la science y aura lentement ramené les hommes : ainsi

cette grande idée, liée à tout un système de la nature, en même
lemps qu'elle est la base de l'agriculture scientifique, cette idée que,

les plantes empruntant au sol les aliments qui les accroissent,

pour entretenir la fécondité de la terre, il faut lui rendre l'équi-

valent de ce que les récoltes lui enlèvent.

H y a aussi dans Palissy un observateur sans illusions comme
sans amertunte, qui, par sa chimie morale, isole les éléments
simples des âmes, et ces principes constitutifs qui sont les passions
égoïstes : il y a même en lui un poète sensible aux impressions
de la nature, aux formes des choses, et qui mêle aimablement
dans son amour de la campagne un profond sentiment d'intime
moralité et de paix domestique. Enfin, sans y penser, sans y pré-
tendre, Palissy est un écrivain : il y a dans son style si net et si

spontané, une force d'imagination qui fait jaillir l'expression non
seulement adéquate à l'idée, mais représentative de la vie. La
Recette véritable et les Discours admirables n'ont pas encore dans
notre littérature du xvi*^ siècle la place qu'ils méritent, au-dessus
d'Olivier de Serres, au-dessus même d'Estienne et de Pasquier.

2. MÉMOIRES : BLAISE DE MONLUC.

Les guerres civiles n'interrompirent donc pas le mouvement
intellectuel et la marche de la littérature. Mais l'histoire politique

des sels et salines, des pierres, des terres, du feu et des émaux, etc , Paris, 1580. Œti-
"res, éd. Cap, Paris, 1844; éd. Franee, 1880; éd. B. Fillon, 1888. — A consulter :

' uvicr. Eloge de B. Palissy. Grandeau, Revue agronomique, dans le Temps, 14 juil-

•;l 1891. Ë. Dupuy, B. Palissy, Lecène et Oudio, 1894, in-12.

t'ANsoN. — Histoire de Ja Littérature française. H
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pt l'histoire liltéiaire ne se dtjvcloppèrent fioint romme deux séries

parallèles, sans ooniniunicalion ifciprocj^ic : une élioite utuuex'dé,

de continuels ctlian^'cs d'action et de réaclion les lièrent. Sou-

vent les oeuvres littéraires furent des actes politiques, queiquetuis

• les aclfs décisifs : mais surtout l'état politique créa des coiidi->

lions qui perniireut à certains genres de grandir, ou de se trans-

former, ou d éclorc.

Au xvi« siècle, les Mémoires commenceut à pulluler, presque

toujours agréables, parfois excellents. Les siècles piécédents

n'avaient guère en que des chroniques : mais quand l'individu se

prit hii-inérue pour objet et lin de son activité, (|uan(l il poursuivit

au delà de la durée de son être terrestre l'immortalité de la gloire,

on conçoit aisément quels stimulants, dans une race sociable et

causeuse, excitèrent les hommes à écrire leurs mémoirrs. ("."éiait

une forte tentation et un vif plaisir, de poser soi-même et de des-

siner le personnage idéal qu'on voulait être dans la postérité. Kn
même temps s'était foinié nn public curieux de tels récils, et qui

dans ranli(juité même ne goûtait rien tant qiu^ les tries, les por-

traits d'âmes grandes et hautaines se dépeignant par leurs

actions. Les grandes guerres de François 1^' et de Henri H, don-

nant occasion aux énergies individuelles de se déployer, fourni-

rent un exercice aux autetirsdes Mi'moirea. Puis les guerres civiles,

surexcitant toutes les passions, lâchant toutes les ambitions,

opposant des adversaires plus détestés et plus connus, leur oflri-

rent une matière familière et domestique, ou les faits, moindres

peut-être, sont plus lichcs de sens et d'émotion.

Dans la foule des Mi'moins du xvi* siècle, les Commentaires. i\e

Monluc ' se détachent, (l'est un Gascon, soldat de fortune, de

cette petite noblesse provinciale, qui s'attacha directement à la

royauté, et lui fournit tant de servileuis dévoués et docilos, pour

détruire les restes de la grande féodalité, et empêcher les princes

du sang de la reconstituer. Vers quinze ans, il qtiitle le triste

1. Biographie : Biaise de Monluc, né on 1502, près de Condom, en Armapnac, con-

tribue en l.Mi il la victoire de Cérisolos, et s'illustre en 1505 par la défense de Sienne.

H reçoit à l'assaut de Uabaslens une blessure qui l'oblige à porter un >• touret de

nez », et qui donne oocasion à lu cour de lui nonimt r un suocesseur. Il ue parait plus

qu'au siège de la Kocbelle eu 1573. Fait maréchal de France en 157i, il se relire

à >oii ihAteau d'Eslillac, où il dicte ses Ménoires, et meurt en im?.

ÉdiUons : Cqfpmentaircs, Bordeaux, lây?; éd. De Kuble, Soc. de iHist. de France

5 vr,l. iu-S, lS6i : édition seul.- correrte et mniplùte; les deux derniers volumes

coulienneiil les Lettres do Munluc. - A consulter : Moulue, par Ch. Normauil,

1899;Coiirl. nnU, /y^N'.«erfe.VoH/uf, 190", VnCndetde Ga»rof)ne au XVI' siècle, IWK)

Autres Mémoires : Fieirranpcs; Q. du Bellay, êieur de Lanei^y; I.a .Noue (dans se»

Dtscouts polilif/u-s et viililaires) , Cnslelnaii ; Marmierile de Valoi», etc. Le Journal

delEsloile, »i curieux, n'a poml do\«leur littéraire.
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château où sou noble père vit avec ses sept enfants d'un revenu

de 800 H 1000 livres. Page, archer, capitaine, mestre de camp,
gouverneur de Sienne, colonel général de l'infanferie, lieutenant

du roi en Guyenne, maréchal de France, au bout de près de cin-

quante ans de guerres, il fallut une terrible arquebusade qui lui

enleva la moitié du visage, pour le contraindre au repos.

C'est alors qu'il dicta ses Commentaires, avec une mémoire
merveilleusement présente, pour se consoler dans son inaction,

pour se faire honneur et à sa patrie gasconne, enfin pour servir

diuslruction au.v capitaines. Il a conté sa rude vie, avec quelque

précaution aux endroits scabreux, très avise dans son appa-

rente brusquerie, et bien mailre de sa langue pour ne rien

dire à son désavantage : du côté de l'ambition et de l'intrigue, il

s'est fait un peu plus candide que de raison. Mais pour le reste

il s'est peint au naturel : noir, sec, vif, sobre, brave, cela va sans

dire, mais d'une ardeur réglée par la finesse et la prudence,

connaissant à fond le soldat, et sachant le prendre, très appliqué

à son métier, très au courant de toutes les questions techniques,

très attentif aux progrès de rarmenient, un peu « Gascon » et

vantard, frondeur et souple, honnête en somme autant que la

guerre d'alors le permettait, dur par nécessité, homme de consigne

et de discipline, dont le service du roi fut l'unique loi.

Capitaine incomparable plutôt que bon général, il est le type

de ces officiers solides, sur qui les chefs comptent pour les entre-

prises impossibles : malade, presque mourant, on le charge de

défendre Sienne; ce fut l'époque héro'ique de sa vie, et sa. plus

pure gloire. 11 fit la guerre civile comme il avait fait les guerres

d'Italie, avec le même dévouement sans réserve et sans scru-

pules au roi son maître. Sa cruauté est restée légendaire, et il a

raconté lui-même sans sourciller les terribles exécutions qu'il a

faites. Au fond" il n'était ni protestant ni catholique; il n'était

pas cruel non plus. IT servait le roi, voilà tout, et il estimait eue
dans la guerre civile l'extrême rigueur est commandée. Sur la

fin de son commandement, toutefois, après la Saint-Barthélémy,

il se décida à révéler au roi Charles IX les conclusions de son

expérience : à force de pendre et de tuer, il en était venu à

penser que le roi, pour rétablir son autorité et la paix, devait accor-

der la liberté de leur culte aux protestants, efi détacher peu à peu
la noblesse ambitieuse en réservant la faveur et les emplois aux

catholiques, enfin user la turbulence de ses sujets dans la guerre

étrangère : ce n'est pas là le discours d'un fanatique.

Voilà l'homme : il n'est pas étonnant qu'il ait fait un livre utile

aux capitaines. Henri IV, comme on sait, appelait ces Commen-
'aires « la Bible du soldat ».
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Mais Mniiliii- a fait plus ot mieux qu'un livre (rctiscignomont lecli-

nicpif, plus t'I miciiv aussi (pi'un docurm-iit d'iiisloirc. Kn pailaul

de lui, ce Gascon nous peint l'homme, comme Monlaif^'ne, autre

Gascon : avec toute la différence qui doit si'paier un ma;;islrat

érudil d'un rude aventurier, il y a entre eux quelque parenté
d'ima;,'inalianet de style. Inéf,'al, prolixe, prétentieux même, (|uand
il veut se hausser à l'éloquence, Monluc est à l'ordinaire naturel,

orii^'iiial, pittoresque, avec une abondance de détails particuliers

qui font voir les choses, une vivacité de saillies et d'expressions
trouvées qui l'ont voii' l'homme. Et ce vieux capitaine a tant de
finesse native, tant d'expérience accumulée, il a tant fait pendant
soixante ans pour faire jouer les ressorts des âmes de ses soudards,
pour saisir ses supérieurs aussi par les propriétés de leur humeur,
qu'en racontant sa vie, il dépasse sans y songer la couche su|)er-

licielle des faits historiques; il plonge à chaque moment dans les

consciences, les découvie dans les actes, les gestes, les paroles; il

se découvre lui-même à nous jusqu'au fond de son être intime.

Tout cela sans « psychologie », sans « analyse » : de tels mots
seraient ridicules. Mais je veux dire qu'il rend la vie, et que nous
ne voyons pas seulement dans son récit des enchaînements de faits

extérieurs, nous y saisissons par surcroit les réalités morales qui

leur servent de support.

Aux Mémoires personnels se rattachent toute sorte de vies et de
récits où le narrateur, ipiel qu'il soit, a pour objet de déployer la

richesse ou la beauté de quelque nature héroïque ou illustre.

Ainsi, dés le début du siècle, le Loyal So-vitcur racontait avec sa

charmante simplicité les faits du chevalier Bayard ; ainsi le rédac-

teur des Mémoires du maréchal de Vieilleville ' ht valoir le rôle

de ce sage et honnête homme dans les conseils de François I""",

de Henri 11 et de Charles l.\. Mais, en ce genre, ce qu'il faut placer

en l'ace de Monluc, c'est Brantôme -.

D'assez bonne maison pour ne pas s'inquiéter trop de sa fortune,

aventureux et aventurier, il n'a l'àme ni féodale ni moderne : sans

foi chevaleresque, et sans patriotique affection, il court le monde,

1. L'ail ribiilioii à Carloix est plus que riouteusc : cf. Revue Hist.. inars-avril 18'.)i.

'-'. Biographie :l'iern- de Bourdeille (vers 1534-I6U), né en Péiigord; on le trouve

siicc(;ssivonieiil en Italie, en Ecosse, en Angleterre, dans l'armée du dur de Guise

l>end.iut la 1'" puerre eivile, avec les Esj)a;,'nols dans leur expédition conti'e les Bar-

bare.squcs, en Espagne, en Portugal, eu Ilulie, ;i Malte; il prend part a la 3' guerre

civile, devient chambellan do Henri III, est exilé de la cour en U>82, et songe à

passer en Espagne, quand une cliule do cheval le met pour ipialre ans au lit, et pour

\s resle de ses jours le condainno au repos. — Éditions : princeps, 1665 : ainsi le

xvTs. a ignoré Braiilôme. Kd. !.. Lulanne, .S'oc. de l'Hist. de l-'raurf. 1864-188'2, Il vol.

in-8; 1806, biogrnphir. 1 vol. Éd. V. .Mérimée et Lac.ur, Itihl. rhrv.. IHUS-lS'Jfi, t. I-Xl.

— Cf. M" de Hourdeillc, A'otice sur 1'. de fi., abbi^ de. Uran tante, Iroves, 1893.
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pour sa fortune, mais surtout pour voir, ctirieux admirateur de

tous les égoïsmes qui se déploient avec Idiot ou avec grâce. Le

hasard d'une chute de cheval qui l'immobilise, on fait un écrivain :

il r.iconte ce qu'il a vu, entendu, sans critique, sans probité d'his-

torien, avec une sécurité d'indifférence morale qui garantit sa véra-

cité. C'est le peintre de lindividualisme du siècle, étranger à toute

grande idée, à tout sentiment universel, notant avec une égale sym-
pathie, une égale chaleur de style les fortunes amoureuses des

dames, et les hautaines entreprises des hommes de guerre ; rien

ne le touche que la vie, rinlensité de .'.'expansion du moi; et par

là, cet immoral courtisan se trouve apte à saisir, à fixer les traits

d'un L'Hôpital ou d'un don Juan d'Autriche.



CHAPITRE H

LA LITTÉRATURE MILITANTE

La poésie de «"ombal. Discours de Ronsard. Les protestants : D'Au-
l)igiu! et Dn Barlas. — 2. Kloquencc. Dégradation de l'éloqviencc

lie la chaire par la passion poliliciiie ou religieuse. Naissance de
l'éloquence politique. L'Hô|iital. Du Vair. Faildessc de l'éloquence

Judiciaire. — 3. Les pamphlets. L'Apoloyie pour Hérodote. Le
parti des poliliciues : Jean Bodin. La Satire Ménippée.

i. I-ES DISCOUR.S DE RONSARD; d'aUHICNÉ ET Di; HARTAS.

Si (jiiolqiir' partie de la littérature devait souffrir de l'ardeur des

discordes civiles, c'était, senible-t-il, la poésie, et pourtant il est vrai

qu'elle leur doit quelques-unes de ses meilleures œuvres. Car le défaut

de la Pléiade, c'était le pastiche, lartificiel; et il ne fut pas mau-
vais que les poètes fussent rappelés à l'actualité, sollicités de vivre

de la vie de leur temps, de tirer de ^eurs âmes les communes émo-
tions de foutes les âmes contemporaines. La giandeur des objets

qui mettaient les hommes aux prises — c'était la religion avec la

morale — faisait que l'actualité échauffait la poésie sans la rape-

tisser, la précisait sans la dessécher.

Jamais Ronsard ne fut mieux inspiré, plus simplement grand,

éloquent, passionné, tour à tour superbcmejit lyrique ou àpre-

inent satirique que dans ses Discours : jamais sa langue n'a été

plus solidement et nettement française, son alexandrin plus ample
et mieux sonnant; jamais il n'a donné de meilleure expression de

ses théories poétiques, auxquelles il ne songeait plus guère alors.

Les Disi:oiirs sur les misdrcs de France ou sur le tnntuUe d'Atn-

boisr, la Ueiitoutrancc au peuple de France, et la Rt'ponse aux
calomnies des prédicatis, l'Institution jiour l'adolescence du roi
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Charks IX, débordent tantôt d'indignation patriotique, tantôt de

passion catholique, et tantôt de dignité blessée : quand Uonsari
montre l'héritage de tant de générations, de tant de vaillanis

liomnies et de grands rois, follement perdu par- les furieuses

discordes de ses contemporains, quand il oppose le néant de

l'homme à l'énorinité prodigieuse de ses passions, quand il donne
aux peuples, aux huguenots, au roi des leçons de bonne vie, quand
enfin il dépeint lièrement son humeur, ses goûts, ses actes, alors

il est vraiment un grand poète. Il enseigne à la poésie que le monde
et la vie lui appartiennent, et que des plus familières comme
des attristantes réalités elle peut sortir en ses plus belles formes.

La leçon ne fut pas perdue. C'était un disciple de Ronsard que
ce capitaine huguenot qui, dans les loisirs forcés d'une blessure

lente à guérir ', mettait au service de ses irréconciliables haines une
science des vers formée par les exemples de la Pléiade et par la

pratique de la poésie mignarde et galante. Les Tragiques de D'Au-
higné ne verront le jour qu'au xvn" siècle, et nous les retrouverons

au temps où le rude partisan se sera fait décidément homme de

])lunie : mais il faut bien noter ici que ce chef-d'œuvre de la

satire lyrique est né des guerres civiles, conçu dans le feu des

combats, sous l'impression actuelle des vengeances réciproques;

même une partie du poème s'est fait « la botte en jambe », à

cheval, ou dans les tranchées; c'était un soulagement pour cette

âme forcenée d'épancher dans ses vers le trop-plein de ses fureurs,

qui ne s'épuisaient pas sur l'ennemi.

Tandis que D'Aubigné attendait maladroitement l'apaisement

universel pour publier ses vers enragés, Du Bartas - se faisait

reconnaître pour un grand poète protestant. Sa gloire inquiéta Ron-

sard, d'autant que l'esprit de parti se plut à exalter l'auteur des

Semaines aux dépens de l'auteur des Discours. Oubliée en France

et dans les pays catholiques, l'œuvre de Du Barlas resta populaire

en pays protestant : de Milton à Byron, elle a laissé des traces

dans la poésie anglaise, et Gœthe en a parlé en termes enthou-

siastes qui lui ont valu chez nous plus d'estime que de lecteurs.

1. Blesse en 1577 à Ca\,eljaloiix, D'y\iibignc « traça comme pour testament cet

ouvraîre, lequel encore quelques années après il a pu polir et emplir ». Préface des

Tragiques. — Sur l'iBUvre et l'auteur, cf. p. 367 371.

2. Guillaume de Salluste, sieur du Bartas (1544-1590), était fils d'un marchand de

Monlfoi't en Fezeuzaguet, nommé Salustre. Il remplit plusieurs missions pour le roi

de Navarre en Ansrleterre, en Ecosse et en Danemark. Il a tiré de Viret (Instruction

'ihrétienne) une bonne partie de la science qui s'étale dans les Semaines.

Éditions : La Première Semaine, 1579. Œuvres, 2 vol. in-fol., 1611. — A cottsultôr :

G.Pellissier. laVie et lesŒuvres de Du Bartas, 1883.' S. du Batlus, Clwix tte Poésies,

par O. de Gourcuff et P. Bénélri-K (avec une Lettre de M. Parfouru, archiviste du
Gers, importante pour la biographie du poète). Sainte-Beuve, ouvr. cité.
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Il y a tle beaux morceaux dans Uu Hartas : mais il n'y a qu«* tii-

« morceaux ». De par ia conception première de l\ouvre, la Semaiw
n'est qu'uiK! collerlion de " morceaux » rejoints et classés. Et tous

ces morceaux sont descriptifs. Au fond, Du Hartas, qui peint la

nature snrtaiil des mains du Cn-aleur, n'est qu'un Helleau [)iolPs-

lant. lia l'avantage de l'i-ntliousiasine relifjieu.x; mêlant sa loi dans

tous les actes de sa pensée, il prend un sujet biblique, au lieu de je

ne sais quelle indilTérenle histoire naturelle. Mais ce sujet n'en est

pas moins tout descriptif, et je reconnais là l'esprit de la Pléiade déf,'é-

nérée. Voilà pourquoi celui qui fui en son temps le rival de Honsard

n'est pour nous que l'émule de Helleau. Ses vers à effet, sa vigueur

éloquente, sa phrase magHiliquemenl gonlléti, ses passages écla-

tants n'y font rien : on pourra le faire admirer dans d'habiles

cxtraila, mais le faire lire d'un bout à l'autre, jamais.
' Et puis, permis à Gœthe, un Allemand, de n'y point faire atten-

tion : mais enliu celui dont Konsard expia les péchés, celui qui

méconnut le génie de la langue, qui l'enfla d'inventions fantastiques

jusqu'à K la faire crever », celui qui alla à rencontre de tous les pié-

ceptes et de l'esprit du maître, ce fut Du Hartas; on sait l'abus qu'il

fit des composés : « jj;uide-navire, échelle-ciel, brise-guérets, aime-

lyre », et une infinité d'autres. Il a compromis ainsi une tentative

qui en elle-même était intéressante. Il a aussi très indiscrètement

exercé le provignement recommandé par Ronsard. Sa langue est

celle d'un provincial qui veut montrer aux Parisiens qu'on n'est

pas arriéré chez lui : il exagère leurs modes ou leur jargon, et

arrive à n'être que leur caricature, il n'y a pas de réhabilitation à

tenter pour lui.

2. ÉLOQUENCE. L'HÔPIT.AL ET DU VAIR.

Nous arrivons maintenant à des produits plus directs des dis-

cordes et de l'anarchie du xvi« siècle. Toute une littérature oratoire

et polémique en sortit.

L'éloquence, d'abord, en prit soudain un vigoureux essor. Non

pas l'éloquence religieuse: car il fallut que l'apaisementse fit pour

<iue la prédication catholique acquit cette solidité et cette gravité,

«lont Calvin avait donné les premiers modèles. Dans l'exaspération

de la lutte, la parole chrétienne ne pouvait garder la décence de

son caractère, ni les esprits chrétiens la mansuétude de leur Evan-

gile : les protestants glissèrent à la virulence injurieuse; les catho-

liques qui ne s'étaient pas encore reformés, retenant la vulga-

rité lacétieuse de Maillard et des Menot, se donnèrent [)our rôle
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d'exploiter et d'exprimer les passions de la populace*. L'éloquence

dégoûtante, triviale, boulîonne, sanguinaire des prédicateurs de

la Ligue n'appartient pas plus à la littérature que, sous la Révo-

lution, les diatribes de l'Ami du Peuple ou les giot-sièretés du
Père Duchéne. En attendant que Henri iV ait remis la controverse

et la prédication au ton qui leur convient, les débuts de Du Perron

et de Du Plessis-Mornay - promettent dès lors de meilleurs jours.

Mais ce qui dégradait l'éloquence de la chaire fit naitre l'élo-

quence politique. Il avait pu y avoir dans les siècles précédents

quelques harangues vigoureuses, quelques saillies de naturel élo-

([uent, auxquelles les Etats généraux, les assemblées de l'Univer-

sité, ou diverses occasions de troubles civils avaient pu donner
lieu. 11 n'y avait pas eu d'orateur a qui Ion pût donner vraiment ce

titre; il n'y avait pas de tradition oratoire. Voici -que pour la pre-

mière fois léloquence politique semble se constituer chez nous,

par la coïncidence heureuse du retour à l'antiquité, qui olfre les

grands modèles, et d'un demi-siècle de discordes, qui, affaiblis-

sant le pouvoir central, ouvrent aux divers corps de l'État la liberté

de la parole*. Pendant les trente-cinq ans qui séparent la mort de
Henri II de l'entrée de Henri IV à Paris, deux hommes se tirent

de pair par le talent ot aloire : L'Hôpital et Du Vair.

11 appartient à l'histoire d'estimer le rôle du grand homme de

bien qui fut L'HôpitaH. Mais il nous faut chercher l'inspiration qui

anima son éloquence. Confondant l'État et le roi, non comme le

courtisan pour livrer l'État au bon plaisir du roi, mais pour que le

1. A consulter : pour les proleslanls, S;iyous, oitvr. cité, t. 1, Bèze et Virel; pour
Itfs calUoliques, Labille, De la Démocratie chez les prédicateurs de la Ligue, in-8, 1841.

2. A consulter : Oraison funèbre de Ronsard, p.ir Da Perron (1586), au t. Vlll des
Œuvres de Ronsard, édit. Blanchemain. Du Plessis-Mornay, l'raité de l'Église, l."379

;

et Traité de la vérité de la religion chrétienne, 1581.

3. A consulter : Aaberlia, iEloquence politigue et parlementaire en France
avant 1789, 1882. Chabrier, 2e* Orateurt politiques de la France, 1888.

4. Michel de l'Hôpilal, né en Auvergne vers 1505, fut emmené en Italie par son
père qui suivit le connétable de Bourbon, étudia à Padoue ; et, revenu en France,
devint conseiller au Parlement, président du conseil de la duchesse de Berri, prési-
dent de la Chambre des comptes, enfin chancelier de France en 1560. Il lutta contre
Montmorency et contre les Guises, travailla k la réformation de la justice, au rejet

du concile de Trente, au maintien de la \>a\x. Disgracié eu 1568, il se relira a sa terre
du VIgnay, où il mourut en 1573.

Éditions : Œuvres, édit. Dufey de l'Yonne, 5 vol. iu-8. Paris, 1824. — A consul-
ter : Taillandier, Nouv. Hecherckes historiques sur la vie et les œuvres du chan-
celier de IHospital, in-8, Didot, 1861 ; M. Taillandier réimprime le mémoire au
Ilot d'après l'édition imprimée en 1568 : on voit que ce mémoire fut en réalité
adressé à l'opinion publique autant qu'au roi. — 11 y aurait lieu d'e.xaminer dans
quelle mesure l'authenticité du Traité de la déformation de la justice doil être sjs-
pectée : j'y trouve deux pages bien étonnantes de divination sur les conséquences
que les abus sociaux doivent nécessairement amener, et je doute qu'une créature des
bi;-uier ait pu écrire de telles choses au xvii'^ siècl«.
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roi fil du l)icn publicson bien, il vuulul forlilicr le roi pour assun?r

la |)aix; il se dt'voua à combattre tous les fauteurs de sédition et

d'anarchie, les anjbilicuxdéyuiséficn fanaticjues, rt les facialicjucscn

qui le yÀ'le faisait tous les eiïets de rainbition.-ll concevait la tolé-

rance religieuse, en bon Français comme une nrcessilt- i)oliti(iue,cu

lion ilirélien comme un commandement de rÉvanj/ile : le:» événe-

ments du siècle lui semblaient tu donner la dénionslralion expéri-

nienlale, et il ne cessa de la prêcher, aux Uois, aux Ktals, aux Parle-

ments : c'était riiniquc moyen de rétablir la paix sociale et de main-

tenir l'unité du royaume, disait-il (piarante ans presque avant l'édit

de Nantes. A travers ces hautes préoccupations, il n'oubliait pas

qu'il était magistrat et chef de la Justice : en ménie temps que ses

Ônlviinanccs réformaient les vices de la législation et de la procé-

dure, il visitait Iqs Parlements; a Paris, à Houeu, à Uordeaux, il

admonestait les juges, leur disait d'honnêtes et de fortes paroles,

les rappelant à la probité, à l'exactitude, à la vigilance, avec un

profond amour du peuple à qui la justice doit être une protection,

non une charge.

Cet homme inébranlable au milieu des factions, qui ne cher-

chait pas le nom de bonhomme, sachant être ferme à ses propres

risques, et que les grands soucis ne détournaient pas des petits

devoirs, eut le culte et la passion des lettres : il se consola de sa

disgrâce en faisant des vers latins. Aussi son éloquence est-elle

parfois encombrée d'érudition. L'Hôpital ne se fait pas faute de

citer à la liledaus le même discours Philippe, Démélrius, Louis XII,

Théopompe, (ialba, et bien d'autres : cela passait pour gentillesse

dans le monde lettré du Palais. Mais, heureusement, il avait une

éloquence de tous les jours, qui vaut mieux, il a la phrase un

peu lente et pesante, mais traversée de brusques éclairs, et par-

fois ramas.sée en fortes sentences. Dans ses visites aux Parlements,

sa parole est familière, pittoresque, haussée par l'intérieure élé-

vation de la pensée, échaulfée soudain de passion spontanée,

et redescendant sans heurt à l'aisance d'une grave causerie.

Mais dans la Harangue aux Ktats d'Orléans (1500) et dans le

Mrmoire au Hoi sur h' But de la yiieire et de la paix H'66H), ses ordi-

naires remontrances en faveur de la paix et de la tolérance ont

revêtu unf forme singulièrement forte; vigueur de raisonnement,

mouvement pathétique, expression saisissante, toutes les parties

d'un L'rand orateur se trouvent dans ces deux [)iéces.

Du Vair' n'a pas la brusqui-ric nerveuse ni le feu intérieur de

I. Guillaumo iln Vnir (ir>5fi-16?1), conspiller au Parlement tic P.iris en i58i, pnvoyé

en Anplcîlerre (IW»), inleoflant de justice à M.irseillo, imis prcmifir piésifleilt au Par-

lemeiil «le Proveure, garde de» sceaux (1016), évéque de Lisieux (1617), fut ua des
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L'Hôpital. Il n'en a pas non plus l'embarras. Il marche d'une allure

plus aisée et plus égale. Il vise à la rondeur cicéronienne; il étale

un peu plus complaisarament en phrases déjà polies des développe-
ments généraux et des expansions sentimentales. Mais il a de la

vigueur, un enchaînement solide et efficace de raisons, et je ne
sais pourquoi, quand on a ses discours du temps de la Ligue,,

notamment son Exhortation à la paix, ou sa Suasion de rarrét

rendu en Parlement pour la manutention de la loi salique, on va

chercher dans la Harangue de dAubray un modèle de l'éloquence

politique du temps. Littérairement, le style de d'Aubray, c'est

à-dire de Pithou, est plus piquant : mais, à part un ou deux mouve-
ments pathétiques, la force oratoire est moindre. Puis on a la

bonne fortune d'avoir dans les œuvres de Du Vair les monuments
d'une éloquence plus réelle* qui pendant six années, des barricades
à l'entrée du Roi, dans les plus critiques circonstances, lut une arme
au service de l'ordre et du droit : on voit alors le genre oratoire
vivre véritablement, adapté à son milieu, et faisant son office.

Cela ne dura pas. Du Vair, faisant un traité de l'éloquence fran-

çaise, et des raisons pourquoi elle est demeurée si basse, blâmait le

goût de vaine érudition qui gâtait tous les discours; Pasquier s'en

plaignait comme lui. Et les exemples de L'Hôpital, de Du Vair

même, montrent combien l'amas des citations curieuses fut alors

funeste au progrès de notre éloquence. Cependant les mêmes ora-

teurs nous donnent la preuve que, hormis les discours d'apparat,

ils savaient se décharger du fardeau de leur érudition. Il suffit

qu'ils soient aux prises avec de rudes réalités, secoués de vraie

passion, et dès lors ils ne s'amusent plus à faire montre de leur

savoir d'humanistes. Qu'en- pleine crise, L'Hôpital parle au roi. Du
Vair au Parlement, et tous les deux parlent fortement, simplement,
efficacement. Ce qui tua l'éloquence, ce fut le triomphe de la cause
que ces deux hommes éloquents servaient : ce fut le triomphe de

la royauté. Auguste avait supprimé l'éloquence romaine après

qu'elle avait fourni glorieusement une longue carrière : Henri IV,

en pacifiant le royaume, ferma la bouche aux orateurs, qu'à peine

on avait eu le temps d'entendre. Les oeuvres de Du Vair sont à cet

égard significatives : après les sept discours du temps de la Ligue,

d'une éloquence simple et vivante, elles n'enregistrent soudain, à

chefs du parti des politiques, un des plua adroits adversaires delà Ligue, un des plus

énergiques restaurateurs de l'autorité royale et de la paix.

Éditions ; Œucyes, Colop^ne, 1617, 16il; De l'Eloquence française, p. p. Radouant,
tOO". — A consulter : Cougny, G. du Vair, 1^57. Aubertin, Chabrier, ouvr. cités;

Radouant, G. du Vair, 1907.
"

1. Six discours prononcés k Paris, unv à Marseille. Du Vair les a d'ailleurs récrits

pour les publier. Il faut y joindre le vif et fort pamphlet qne Du Vair fil courir au
comaiencpment de 15î>i, sous le titre de Réponse d'un bourgeois de Paris à un écrit

publié Suus le nom de M. le cardinal de Séya.
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parlir do r<'ntri''t' du roi à Paris, que des harangues de cérémonie,

des discours d'ouverture au Parlement de Provence ou aux (irands

Jours de Marseille; la royauté absolue a tué l'orateur qui ('tait eu

Du Vair; il ne reste qu un niaj^'istrat ponctuel, ^'rave et un peu

pédant. Les troubles des minorités sembleront réveiller l'éloquence

politique : ils seront trop vile apaisés pour qu'elle ait le temps de

renouer sa tradition et de produire des chefs-d'u'uvre; nous ne

la retrouverons qu'au bout de deux siècles, quand la royauté absolue

croulera.

Le même coup qui élouITa l'éloquence politique fut mortel à

l'éloquence judiciaire, qui est liée naturellement à l'existence et au

progrès de l'autre. D'abord l'expérience a montré partout ce que

gagne le barreau au voisinage de la tribune, quaml les relations

sont journalières, le personnel à demi commun. Puis, il faut la

liberté politique pour élever l'éloquence judiciaire au-dessus de

l'argumeutalion strictement juridique et des gros elTets de cour

d'assises. Alors le discours d'affaires peut devenir une œuvre qui

vaut et qui dure, même après que son utilité réelle et directe est

épuisée. On le vit au xvi« siècle. La gravité pédante du Palais

n'avait rejeté le lourd appareil scolastique que pour imposer aux
avocats l'accablante érudition de la Renaissance : on verra dans

le Traité de Du Vair pourquoi nous navons pas même à citer ici la

plupart des hommes qui de son temps représentaient l'éloquence

judiciaire.

Mais il faut donner une mention à Kstienne Pasquier. parce qu'il

eut un jour à plaider une grande cause : en li'>0.">, il soutint la

requête de l'Université de Paris, qui contestait aux Jésuites le droit

d'enseigner '. Pasquier donna cours à toute sa passion gallicane,

et fit un plaidoyer vigoureux, mordant, parl'ois injurieux, qui,

même pour nous, a de la chaleur et de l'intérêt : élargissant le

débat, il traita de l'institution même des Jésuites, de leurs prin-

cipes et de leur doctrine, de la question générale de l'enseigne-

ment laïque et de l'enseignement ecclésiastique, usant de la liberté

du temps pour se lancera fond dans des discussions qui sont encore

actuelles et bridanlcs. Ce procès do l'Université et des Jésuites est

l'alfaire capitale du siècle : trente; ans après que Pasquier n'avait

pu empêcher le Parlement d'apiioiiiter la cause et de laisser les

Jésuites en possession indéfini inoul provisoire. l'Université, au

lendemain de l'entrée du roi à l'aiis il.-iyV), tenta un nouvel efl'ort :

l'avocat Aruauld se fit l'interprèto de ses revendications et de ses

jalousies; il parla avec plus d'emportement, de grossièreté même,
mai> plu-; île lourdour et d'emphase que Pasquier.
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Puis, comme réloquence politique, l'éloquence judiciaire, un
instant soulevée au-dessus de la chicane journalière, eut les ailes

coupées,^ et nous la verrons se traîner au xvu'' siècle sans pouvoir

jamais sortir du pédantisme, tandis que l'éloquence religieuse,

aidée des circonstances qui étoufïent les deux autres genres,

s'acheminera rapidement à sa perlection.

3. LA SATIRE MÉNIPPÉE.

A l'éloquence se rattache un genre auquel la vivacité de la lutte

donna soudain un développement considérable. Le pamphlet l'ut

alors une des formes principales de la littérature. Les réformés y
recoururent de bonne heure, pour légitimer aux yeux des peuples

leurs nouveautés et la rupture de l'unité religieuse : Calvin, Viret

écrivirent vigoureusement, injurieusement contre les superstitions

et rimmoralité de l'Eglise romaine. Le chef-d'(euvre du genre est

VApoloyie pour Hérodote que j'ai déjà nommée; Henri Estienne,

pour défendre Hérodote dont la véracité était soupçonnée, imagina
de démontrer que la sottise et la malice des hommes de son temps
produisaient des effets aussi étonnants que les invraisemblables

contes de Thistorien grec; et mettant ses haines huguenotes au
service de ses goûts littéraires, il se prit à conter tant de graveleux
et scandaleux exemples de la corruption catholique, à dauber
fidèles et clergé avec une verdeur si rabelaisienne, que l'austère

Genève crut entendre un accent d'impiété dans la trop pétulante

gaieté de son champion.
La guerre civile greffa les controverses politiques sur les dis-

cussions théologiques et morales. Les réformés, poussés à la guerre
par la persécution et par l'ambition des chefs de deux partis, ne se

contentèrent pas de discréditer leurs principaux ennemis par
d'outrageux, mais parfois éloquents pamphlets '. La nécessité de
justifier leurs prises d'armes contre l'autorité royale dont leurs

adversaires se couvraient, leur donna occasion de discuter l'étendue

et le fondement du pouvoir monarchique. Ils réimprimèrent le

Contr'un, et leurs érudits, Hotman, Du Plessis-Mornay, mirent
en avant des théories nouvelles : la royauté élective et la souve-
raineté des États, les droits de la conscience contre la. loi, la

légitimité de l'insurrection, et même du régicide 2. Quand l'ordre

1. Epitre envoyée au tigre de la France (le card. de Lorraine;, éd. Read, 1875.
2. Holm.in. Franro-Gallia, 1573 trad. française, 1574. Le fiéveille- matin des Fran-

çais, anonyme (Boze ou Hnlmau), KiTi. Du Plessis-ly^oinay, Vtridicij: contra tyran
1103 (attr. faussement i» Hubert Laoguet, cf. Bévue historiqiie, nov.-déc. 1892), \b7v.
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de succession IraditioniK-l appela Henri IV nu Irone, les protes-

tants qiiiltèrent leurs «loctrines, qui furent recueillies par les

cntlioliques, et le régicide devint pour un temps la propriété des

théoloj,'icns de la Compagnie de Jésus.

Les catholiques ne demeuraient pas en reste d'injures et de

pam|)hlets : mais leurs passions ne trouvèrent point d'interprète

qui les lit vivre dans une forme lilléiairc Kntre les deux partis

extrêmes, un parti de modérés, amis de la paix, de Tordre et de

l'union, sa foiiiia et peu à peu éleva la voix. C'était en somme
la boui^'coisie, éniiiiemmenl représentée alors par les gens de

rolie, qui faisait rnlondrc et finit par imposer les réclamations

de son honnêteté, de son sens pratique et de son patriotisme.

C'était elle qui allait l'aire la Trance de Henri IV el de l'ancien

réj-'ime. caîholiqiie mais i.'allicane, la royauté absolue, mais servie

et contenue par le tiers état. Dans les efforts de I/Hôpital pour

obtenir la paix religieuse, dans la résistajire de Pasquier à l'établis-

sement des Jésuites, dans le rôle de Du Vairtpii essaie de réconcilier

le peuple catholique avec le roi légitime, le même esprit se montre;

et l'action de ce tiers parti, qu'on dit des politiques et qu'on devrait

dire des patriotes, se fait sentir. Ce paiHi, qui n'avait ni les armes
ni le nombre, avait les lumières et le talent : il lutta par sa parole

et par toute sorte d'écrits, s'efforça de gagner le sentiment national,

de l'obliger à prendre conscience de soi-même et de ses pressants

intérêts. L'Hôpital, Du Vair, si modérés, si graves, ne craignirent

pas d'agiter l'opinion par d'éloquents et forts libelles.

A côté d'eux se range un des plus originaux et hardis esprits de

ce temps, Jean Bodin ', qui, député aux Ktats de Blois de 1576, lit

refuser par le tiers les subsides réclamés pour la guerre civile.

Dodin malheureusement ne nous appartient pas tout entier : il

écrivit en latin celte MiHhodG pour Vétude de VhiMoire où abondent
les idées neuves el fécondes, et cet étrange Hrptaplomcri's inédit

jusqu'à nos jours, où avec une force incroyable pour le temps il

confronte toutes les religions et les renvoie dos k dos. sans raillerie

impertinente, comme expressions diverses de la religion naturelle,

seule raisonnable, et comme également dignes de respect et de

tolérance. Cette conclusion rattache le dialogue à la pensée maî-
tresse de Bodin.

Une idée analogue fait l'aetualité des six livres de la H('puhli(jue

qu''il donne en li>76. C'est certainement une réplique à la Vrnnco-

Gallia d'Hotman. Mais Bodin a su faire autre chose qu'un pamphlet.

1..I. Uoiliii (15:t()-ir>tK>i, Aiiîrcvin, .-iv.iil indiinii; ili's 1566 dans sn Methodus nd
faciU'tn histurinrinn rn//nilioiiem l'infliicnoc de» rlintnts, l'idi'-c du propres, etc.

Éditions : la M<'-pubHqui\ Pfiris. I"i76, in-fol. — A consulter : U.-iylo. Dicliommiri:

Baildrillarl, ./. Hudm r( son h'injit, 185^; Puhlicisles modernes (J. Ilodiu el l' Hepia-

plomerbs), \S&2.
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Aux fantaisies historiques d'Hotman sur la royauté cloclivo et

la souveraineté des Etats, il opposa la théorie de la monarchie

française, héréditaire, absolue, responsable envers Dieu du

bonheur public; avec une nette vue de l'état réel des choses, il

vit dans 1 Ltat la famille agrandie, et dans l'absolutisme ro3'al

l'image amplifiée de la puissance paternelle. Autour de ces idées

fondamentales, il groupa une théorie générale des formes diverses

du gouvernement, de fortes études sur les progrès et les révolutions

des États, des réflexions curieuses sur l'adaptation des institu-

tions politiques aux ehmats, enfin* de très libérales doctrines sur

l'impôt et légale répartition des charges publiques : si bien que ce

livre, sans éloquence, sans passion, pesant, peu attrayant, fonda

chez nous la science politique, et ouvrit les voies non seulement

à Bossuet pour la théorie de la royauté française, mais h. Montes-

quieu pour les principes d'une philosophie de l'histoire.

15odin fixa pour le tiers état la notion des rapports du pouvoir

royal et du peuple. Cette doctrine était impliquée déjà dans les

harangues de L'Hôpital : Du Vair ne manquera pas une occasion

de raffirmer, et elle sera le fond solide et comme la substance

de la Satire Ménippée. Cependant les mêmes idées commençaient

à agir sur les protestants : de larges esprits s'élevaient parmi

eux, qui, revenant aux vrais principes de la première réforme,

ne demandaient qu'à mettre d'accord leur consciince religieuse et

leur devoir de Français au moyen des conditions posées par

L'Hôpital et par Bodin. Le plus pacifique de ces modérés calvi-

nistes fut un des plus vaillants soldats de la guerre civile, La Noue ',

ce petit gentilhomme 'breton qui forçait à tel point l'estime des

deux partis, qu'en même temps il pouvait être envoyé du roi

auprès de ceux de la Rochelle, et défenseur de la Rochelle contre

le roi, au su et par la volonté des uns et des autres.

Ce soldat que les loisirs d'une prison firent écrivain, trouva le

style qui convenait à son âme douce et forte : un style familier

et vigoureux, sans ombre de prétention ni d'effets. On put lire

en 1587 ses Di-sco^^rs politiques et militaires^ où il avait versé toute

son expérience et tous ses souvenirs; Français autant que protes-

tant, il réclamait énergiquemeut la paix et la tolérance, seuls

moyens de rétablir le royaume et les mœurs : il s'adressait aux
catholiques autant qu'aux protestants; car l'union dépendait des

1. François de la Noue (1531-1591), gagné nu calvinisme par Uandelol, lit loiiles

les guerres civiles, et fut avec Coligny le meilleur capitaine des protestants. Faisant

la guerre en Flandre contre les Espagnols, il fut pris en 1580, et ne fut échangé

qu'en 1585. Il fut à Arques, à Ivry, au siège de Paris, et fut tué au siège de Lainballe.

— Édition : Discours politiques et militaires, lih\'-, 1587, in-i;coll. Michaud, t. l.X.

—

A consulter : Sayous, ouvr. cité. Hauser, F. de la Noue, Hachette, in-8, 1892.
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cli'ii\ iiHili>, riicti^ xiiloiit de relui ({ui avait la ina|(jnif du peuple
rt la favoiir (lu roi.

Oiiaiid on songe combien f/Hopilal, Du Vair, Bodin, La Noue
sont pou connus aujourd'hui, e.f combien la H litre Mi'nippi'c est
sinon lue, au moins connue, ou ne peiiL s'etnpéelier de trouver un
peu d'injustice dans cette iuéj,'ale répartition de la gloire. Car la
Menippéecut tout l'honneur de ronivre dont i.-s hommes que j'ai

iiumérés avaient eu toute la peine. Cet immortel pamphlet n'eut
pas d'action réelle : la Ligue était vaincue (juan<l il parut. Mais
il dut son succès précisément à ce qu'il vint à son heure, lorsque

tout le monde était disposé h le goûter : il [ijaidait une cause
gagnée, mais si récemment gagnée qu'un plaidoyer ne semblait
pas encore superflu. Les partisans du roi y retrouvaient avec
plaisir leurs sentiments : les ligueurs y trouvaient l'aitologie de
leur conversion ou achetée ou forcée. Le livre profitait du mou-
vement qui entraîne toujours l'opinion vers le vainqueur au
lendemain de la victoire. En somme, il ne faut pas y voir une
lies forces qui opérèrent la réunion des esprits sous la royauté
légitime, mais l'expression des volontés à l'instant de cette

réunion. Et de là vint que son mérite et son succès ne furent

pas de pure actualité : assez d'apaisement s'était déjà fait pour
que la satire ne put se passer de grâce littéraire.

On sait comment la Ménippéc fut composée, après l'avortement
des Etats de la Ligue, par quelques bourgeois, la'ics ou clercs,

catholiques de naissance ou protestants convertis, braves gens, sans
fanatisme et sans fanfaronnade, qui aimaient la France, le roi et leurs

aises '. Le corps de la satire est formé par la copieuse et boud'onne

description des États de la Ligue. Ce sont d'abord les deux char-

latans, espagnol et lorrain, qui débitent le précieux Catholicon :

symbole expressif des ambitions qui entretenaient la guerre civile;

puis le pittoresque tohu-bohu de la procession ligueuse, charge

jtlaisante de la réelle procession de 1590, mais en même temps
Néridique peinture de toutes les mascarades révolutionnaires :

1. Chez J. Gillot, conseiller clerc au Parlement, demctiranl quai des Orfèvres, so

'ounissaienl, dil-ou, Je.in Le Iloy, prclrc, .1. Passerai (i-f. p. 295, n. t), N. Rapin
1.M5-1608), avocat, poète et soldat, P. Pilhou (15TO-1593) de Troyes, avocat, plus Ur4
procureur pénéral au Parlement de Paris. );rand érudit, Florent Clireslien (1510-1596),

atinen iirécepteur de Henri I\'. I.a haraniiui: de M. d'Aubray passii pour être de

Pilhou; l'idée prcmii-re et le cadre des États de la Ligue, de Le Koy. Parmi les poésies

Jiiiuexces au.T Étais de la Li<inc, il faut signaler le Trépas de l'àuc ligueur de Gilles

Durant (1550-1615). Les éditeurs de la Ménippée l'ont ensuite Rrossie de diverses

|iirccs |)ubliées vers le mènie temps, et inspirées du même esprit, comme VHistoirc

dis singeries de la /.igue qu'on attriliue à Jean do la Taille (1510-1608).

Éditions : Tours, If/JÎ (159i); Ralisbonne, n.Vi. 3 vol., éd Kead, 1H76, éd. Tricolel,

18T7-8I, 2 vol.. éd. .1. Krank, 1884, éd. Giroux, 1807. — A consulter : /eilschrift

fur fr. Sp. und Litt , t. IV, V, VI j
— F. Giroux, La composition de la Satire

Ménippée, 1004.
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enfin les États, et cette fameuse suite de discours oii, par un spi-

rituel emploi de procédé satirique, chacun des meneurs vient se

déshabiller lui-même devant le public, et livrer le secret de son

égoïsme, jusqu'à ce que, dans la bouche de d'Aubray, la voix de

!a saine et honnête bourgeoisie Irançaise, tour à tour indignée,

ironique ou piteuse, se fasse entendre.

11 ne faut pas surfaire la Satire Ménippée, même dans sa valeur

littéraire. Si elle offre, dans sa partie principale, un plan arrêté

et une claire composition , on y trouve aussi bien du désordre,

des longueurs, peu de proportion et d'équilibre. Même la fameuse

harangue de d'Aubray vaut par le détail et les morceaux, plutôt

que par l'ensemble : le misérable état de Paris, ce pathétique

début, qui sonne comme une péroraison cicéronienne, introduit

une longue et diffuse relation, aussi peu oratoire que possible, des

intrigues de la maison de Lorraine, qui nous ramène à la désola-

tion de la ville. L'écrivain, à travers toutes les redites et les dis-

parates, mêlant les personnalités injurieuses aux grandes généra-

lités, la facétieuse causticité du bo.urgeois de Paris à la rhétorique

savante de l'humaniste, finit par avoir dit tout ce qu'il faut. Là

comme dans le reste de la satire, deux choses font leur effet,

l'invention première et générale, cette idée de donner une repré-

sentation comique des États de la Ligue, puis le jaillissement de

l'esprit, des saillies, des mots qui portent, qui peignent et qui

piquent, les continuelles trouvailles de l'expression.

On a fait remarquer que, la Satire Ménippée étant de plusieurs

mains, il était impossible de distinguer la part de chacun dans

l'œuvre commune. A mon avis, c'est pour cela précisément que

l'œuvre est littérairement d'ordre moyen : cette unité de ton

résulte simplement de ce qu'aucun des collaborateurs n'a une

personnalité tout à fait décidée. Bourgeois et érudits, ils écrivent

en bourgeois et en érudits; ils ont l'esprit de leur classe et de

leur temps : de là vient que leurs inspirations se fondent et se

confondent si bien.

Mais il faut noter qu'ici encore la guerre civile et l'actualité ont

aidé les esprits à secouer le joug de l'érudition, et fait passer en

quelque sorte Timitation de l'extérieur à l'intérieur de l'œuvre

littéraire; la nécessité d'être lu, compris el goûté de tous a fait

que les auteurs de la Ménippée, et parmi eux un lecteur royal,

n'ont plus pris aux anciens que ce qu'ils ont senti être cortforme

à leur raison, ce qui pouvait rendre leur pensée ou plus forte, ou

plus sensible, ou plus agréable aux simples Français. Et ainsi la

Ménippée tientsa place dans 1 histoire de la pénétration de 1 esprit

français par le génie ancien.
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MONTAIGNE

Un parifique : Michel de .Monlaigne. — I. Conimcnl les Essais onl été

composés. Le (iccousii du livre. Langue cl slyle de Montaigne. —
2. Montaigne vu dans son livre. Complexion , humeur, esprit.

L homme et le monde vus dans Monlaifine. — 3. Le scepticisme

de Monlaigne : sOn caractère, remède au fanatisme. Ses limites :

affirmations positives. Optimisme épicurien et art de vivre : la

morale de Montaigne. Ses opijiions politiques et religieuses : vivre

en paix. Afiirmalions complémentaires de la morale de Montaigne.
Théorie de l'éducation. — 4. .Montaigne et l'espril classique.

Pendant'que les passions politiques et religieuses lournaieiit la

poésie, l'éloquence, la science même et la philosophie on armes
cuvonimées au service des partis, un homme anticipait la paix
future, et offrait ix ses concitoyens trop forcenés encore pour le

suivre Timage de Télat moral où la force des choses devait finir

par les amener eux-mêmes.

1. I.A FORME DES « ESSAIS »,

Michel de Montaigne ', conseiller au parlement do Bordeaux,
.'lyant résigné sa charge en l.-iTO, à l'âge de trente-sept ans, se

relira chez lui, dans son chàte.Mi de Montaigne en Périgord; et là,

au milieu de la guerre civile qui embrasait tout le Midi, il jouit

lie sa douce oisiveté de gentilhomme campagnard. Il avait l'esprit

vif : dégagé des soucis pratiques et des affaires, il lut, et il oui

I. Biographie : Michel Eyqiicm de MonlniRne, d'iino famille <li> l'omincrranls I or-

tlolais, (ils di- l'iurre Eyquem qui fut roiisiillur ii la Cour dos .lidcs do Périsrueux,
prov6l de la ville, jnrnl et maire de Bordeaux, naquit à Montaigne en Piriirord le

28 février ir)33, rnîno do quatre frères et trois .sœurs qui véruronl. Il sortit du col-

Uko de (iuyciiQu vn ITiiO, cUiilia lo droit, el devint oonseillcr h la Cour des aides de
I'6ri;.'ueux dans le fciige de son père, puis, ctlle cour élaul supprimée en 1557, cou-
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l'idée défaire un»reciieil de ses lectures, un mélange d'exemples

et de réllexions, comme avaient fait l'Espagnol Pierre Messie et

divers autres. Mais, peu à peu, il s'éleva an-dessus de celle

besogne ; son entreprise lui fit développer son originalité. Il avait

regardé les hommes, il se regarda lui-même, réfléchissant, confé-

rant, ratiocinant, habile à e.Ktraire d'un fait une idée; il lit ainsi

la revue de toutes ses opinions, préjugés, croyances, connais-

sances, et ce faisant, il fit le tour des idées de son siècle. Il mena
une vaste enquête, qui aboutit h classer, à trier, parmi l'immense

et confus apport de ces cent années qui avaient t,ronvé le nouveau
monde et ressaisi l'ancien, ce qui pouvait être utile, à Montaigne,

sans doute d'abord, mais du même coup à ses concitoyens, et à

tous les hommes qui auraient la tête faite comme lui : tout ce

qu'il garda fut soigneusement expertisé, « contre-rôlé », ajusté,

adapté, pour l'usage de l'intelligence.

Le résidlat fut, au bout de dix ans, à peu près, de voluptueuse

étude, deux livides iVEssais qui parurent à Bordea-HÇ en ,1580^ Huit

seiller au Parlement de Bordeaux. 11 y fut collègue de La Boétie, avec qui il se lia

vers 1539, et qui mourut en 1563. Il épousa eu 1565 Françoise de la Chassaje, d'une
famille de robe bordelaise, et en eut six filles, dont une seule vécut. 11 résifraa son
office de conseiller en 1570, et reçut en 1571 Tordre de Saint-Michel. 11 voyagea en
Allemagne et en Italie (1380 et 1381) et obtint à Rome des lettres de bourfreoisie; en
même temps une censure bénigne y atteignit les Essais. En son absence, il fut élu

maire de Bordeaux, et réélu en 1383. Sur la fin de sa seconde masristrature, la peste
désola Bordeaux : Montaigne se tint à Libourne, en bon air. Il joua un certain rôle

pendant les troubles, d'abord pour préserver la ville de Bordeaux pendant les quatre
années de sa mairie, mais aussi dans la politique générale comme né,c;ociateur,

intermédiaire et confident : les chefs des partis le recherchaient pour sa modération,
sa sûreté et sa pénétration. Il fut royaliste sans fanatisme^ servant Henri III, mais
reconnaissant déjà dans le roi de Navarre le légitime héritier de la couronne. Il le

reçoit à Montaigne en 1384. En 1588, étant à Paris, il est mis un jour à la Bastille

par la Ligue. Il assiste aux États de Blois, où Éticnns Pasquier nous dit avoir con-
versé avec lui. Dans une de ses lettres à Henri IV, il marque que le roi a voulu avoir

une correspondance avec lui. 11 meurt en 1392. 11 avait eu une particulière amitié';

avec Pierre Charron, qui passa avec lui une partie de l'année 1580, et avec Mlle de
Gournay, sa fille d'alliance, qu'il vit pour la première fois à Paris en 138S.

Éditions ; Essais (1. I et 11), Bordeaux, 1380, pet. in-8 : avec le 1. III, Pans,
A. LAngelier, 1588, in-4. Éd. de Mlle de Gournay .-Paris, 1595, in-fol. ; 16L!5, in-fol.

texte rajeuni); de Naigeon, Paris, Didot, an X (1802), 4 vol. in-8; de V. Le Clerc,

Paris, 1826, 5 vol. in-8, et 1865 (Garnier), 4 vol. in-8; de Dezeimeris, Bordeaux, 1870,

2 vol. in-8 (texte de 1580), de Courbet et Rover, Lemerre. 3 vol. in-8, 1872-1899

(texte de 1595); de Motheau et Jouaust, libr, des Bibliophiles, 7 vol. in-10, 1886-89
|

texte de \1>'AS). — Journal de voyage de M.de Monlaigne, p. p. Lautrey, 1900, in-8°.

A consulter : Ed. Garnier, t. IV, p. 44.5-457, Bibliographie, pour les ouvr. anté-

rieurs à 1865; T. Malvezin, Michel de Monlaigne, son origine et sa famille, Bor-

deaux, 1875, in-8 •; Prévost-Paradol, les Moj-aliste^ français (1861), 7* éd., 1890, in-12,

Voizard, Eluda sur la Langue de Montaigne. 1883, in-8; P. Bonnefon, Montaigne,

l'homme et l'o-uvre, Paris, 1893, in-i(2» éd., 1898, -^vol. in-18); P. ?>[ap(ei-,AIoiitaigne,

1893, in-î6; Faguet, XV/' Siècle ; G. Guizot, Montaigne, éludes et fragments, 1899;

Champion, Introduction aux Essais de Montniijne, 1900; Villey, Les sources et

l'écolution des idées Je .Montaigne, 1908, 2 vol.
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ans après, les Essais lep.iiuieiil a l'aris dans une c cinquième
édilioii augmentée d'un troisième livre et de six cents additions

aux lU'UX premiers ». Ces additions étaient souvent des citations:

l'auteur l'aisail prolilor, je veux dire engraissait scf\ œuvre de ses

lectures. Elles étaient aussi des coulldences : à mesure qu'il

avançait, il prenait plus de jtlaisir à parler de lui. Le troisième

livre, tout nouveau, montrait le pro|,'rès de l'âge de l'auteur : il est

plus grave (n'entendez pas plus réservé], plus posé, que les deux

premiers, les contes y tiennent moins de place, les idées s'y élan-

cent moins en pointes, s'étalent davantage, semblent plus Termes,

plus arrêtées. Pendant quatre ans encore, Montaigne continua son

train de vie, inscrivant les acquisitions nouvelles de son esjiril. des

citations, dos gaillardises aussi, aux marges d'un exemplaire des

Essais, qui d'abord, avec d'autres notes manuscrites, servit à faire

en 1595 l'édition de Mlle de Oournay, « augmentée d'un tiers plus

qu'aux précédentes impressions » : plus tard, ces notes complé-

mentaires ayant disparu, l'exemplaire annoté lut réproduit en

1802 par Naigeon comme un nouveau texte des Essais '.

Montaigne a bourré plutôt qu'enrichi son livre de tant d'addi-

tions, qui parfois obscurcissent ou rompent l'enchainemenl des

idées. Cependant ce gonllemenl maladroit a moins nui Slux Essais

qu'il n'aurait fait à un ouvrage mieux composé. Il faut avoir lu

Montaigne pour savoir jusqu'à quel point le manque de composi-

tion lui est essentiel : Montesquieu même Tfen approche pas.

Pourquoi cette division en trois livres? Pourquoi chaque livre con-

tient-il plusieurs chapitres? Pourquoi tel chapitre a-t-il une page,

tel autre cinquante? Pourquoi des titres aux chapitres? Le titre se

rapporte souvent à ce qu'il y a de plus insignifiant dans un cha-

pitre : parfois à rien du tout. Le fameux passage des « pertes

triomphantes à l'envi des victoires », des t quatre victoires sœurs,

les plus belles que le soleil aye vu de ses yeux », est au chapitre

des Cannibales : et les six ou sept pages les plus exquises que

Montaigne ait écrites sur les anciens et sur la langue fian(;aise,

s'accrochent, Dieu sait comme, h une citation de Lucrèce, dans un

1. l'récisons, Monlnigne s"esl proposé de laiic une r.ollerlion d'exemples commenlés.

Les premiers chapitres sont secs. Peu à peu. sa pensée s'affermit, s approfondit. Peu

à pt;u aussi, il se livre et aime a se peindre. Kl il api-rroit à travers lui-même, l'hunia-

Bilé. n a oommenré par croire à la philosophie : il a répété, ave.' un esprit opinirien,

les leçons sloicienncs de Sénéque. ?ur la douleur et la mort (vers 1572-"4). Puis il s'est

placé'niielque temps au point de vue sceptique, et de ce point île vue, il a fait la

criliquo de la s.-ience et de la vie (vers ir)"iO-79). Kniin dans le :i' livre, deïabuse de

la philosophie doctrinale, Montaigne se fait une philosophie personnelle, la philoso-

phie lie l'expéripuce. de son expérience, hnnne pour lui-même, modèle et conseil pour

le lecteur d auiououiic un. raie .•! d adivilé civatrice dans l'inlerprelalion de h vie et

l'élaboration d un ari de vme i//' ci/ ).
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chapitre intitulé Sur des Vers de Virgile, tout juste au milieu des

plus scabreuses réllexions qu'il ait jamais défilées. Nulle part il

n'y a plus d'unité, une idée générale mieux suivie que dans les

trois cents pages qui s'intitulenl Apologie de Haimond Sehond :

mais justement le sens de tous ces beaux discours est une absolue
condamnation du dessein de ce théologien, et dans le détail le

singulier défenseur donne à chaque moment des démentis à son
client.

Montaigne a fui le travail de la composition; il n'a pas voulu se

donner de mal." Mais il connaissait aussi bien que nous ce « fago-

tage de tant de diverses pièces » qu'étaient ses Essais. « Cette
farcissure est un peu hors de mon thème, disait-il joliment un
jour qu'il avait fait un écart un peu fort : je m'égare, mais plutôt

par licence que par mégarde; mes fantaisies se suivent, mais
parfois c'est de loin, et se regardent, mais d'une vue oblique....

J'aime l'allure poétique, à sauts et à gambades.... Mon esprit et

mon style vont vagabondant de même .... Je n'ai point d'autre

sergent de bande à ranger mes pièces que .la fortune : à mesure
que mes rêveries se présentent, je les entasse; tantôt elles se pres-

sent en foule, tantôt elles se traînent à la file . » Il se couvrait

de Plutarque, coutumier aussi de ces « gaillardes escapades », et

il avait fini par trouver que ce désordre, qui ne lui donnait pas
de peine, était l'ordre même de son sujet. Ainsi montrait-il son
« pas naturel et ordinaire, aussi détraqué qu'il est »; comme, de
plus, « la relation et la conformité ne se trouvent point en telles

âmes que les nôtres », comme nos actions, toujours « doubles,
bigarrées, et à divers lustres », ne se peuvent « attacher les

unes aux autres », la vérité voulait qu'il « prononçât sa sen-

tence par articles décousus ». 11 ajoutait donc, il cousait des
pièces nouvelles : il n'ôtait pas, il ne changeait pas. Montaigne
nous en donne un peu à garder ici : il a corrigé, plus d'une fois,

et fort heureusement, non pas même toujours pour la justesse de
l'idée, mais pour la beauté de l'expression.

Il savait bien son fort et son faible : et nous ne pouvons mieux
faire pour mettre en lumière les charmantes qualités de sa forme
que de les lui demander à lui-même. « Je prends de la fortune le

premier argument : ils me sont également bons, et ne desseigne

jamais de les traiter entiers : car je ne vois le tout de rien.... De
cent membres et visages qu'a chaque chose, j'en prends un, tantôt

à lécher seulement, tantôt à effleurer, et parfois à pincer jusqu'à

l'os : j'y donne une pointe, non pas le plus largement, mais le

plus profondément que je gais, et aime plus souvent à les saisir

par quelque lustre inusité. » De celte libre allure vient cette

Irajcheur vive d'impression qui donne tant de grâce primesaulière,
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tant (le force pénétrante aussi à son ex'pression. Il appelle son

style « comique et privé, serré, désordonné, coupé, particulier;

sec, rond et cru, âpre et dédaigneux , non facile et poli >-
:

jamais style en edet n'a été nuiins apprêté, moins bouffi, moins

solennel, plus familièrement alerte. " 0"'i"*l on ma dit, ou que

moi-même me suis dit : Tu es trop ipais en figurer : Voilà une

phrdsc flanf/ernixp (je n'en refuis auiune de celles qui s'usent

emnii les rues françaises; ci'u.v qui veulent comballre l'usage par

la grammaire se moquent) : .... oui, fais-je, mais ji^ corrige les

fautes d'inadvertance, non celh^s de coutume. Est-ce pas ainsi que

je parle partout? me représenlé-je pas vivement? suffit. J'ai fait

ce que j'ai voulu : tout le monde me reconnaîtra en mon livrp,

et mon livre en moi. »

Il se confesse au même lieu d'avoir « une condition singeresse

oi imitative », et de recevoir l'empreinte de tout ce qu'il regarde

avec attention. Cela est vrai, et c'est tant mieux. Sénéque lui

laisse de son nerf. Plularque (celui d'Amyot) de sa vive bonhomie;

Lucrèce l'élève à quelque magnificence vigoureuse : mais c'est

toujours Montaigne Partout s'échappe sa franche et personnelle

sensibilité, atténuant les saillies de haut style par le laisser-aller

du langage domestique et quotidien, relevant la négligence du
parler populaire par la chaude sincérité de l'accent, d'une façon

tout oriLrinale cl inimitable. C'est le moins styliste, le moins puriste

des hommes : non pas qu'il ne fasse pas d^s corrections de style;

c'est un artiste; mais il emploie son art à exprimer en perfection

sa nonchalance cavalière, à éloigner du lecteur l'itlée qu'on ait

affaire en lui à un puriste, à un styliste; il n'est 'pas « de ceu.v qui

pensent la bonne rhylhme faire le bon poème », et il n'a cure d'où

viennent les mots qui rendent sa pensée : « C'est aux paroles à

servir et à suivre; et que le gascon y arrive, si le français n'y

peut aller' ».

Tout son livre témoigne de la vérité de ces déclarations. Dans

ce style si vif, si éclairé, la phrase est volonlaiiement inorga-

nique : SI longue, si chargée d'incidents et de parenthèses, d'une

construction si peu nette, qu'à. vrai dire il n'y manque pas une

cadence, mais,, dans la force du mot, une forme. \ cet égard il

marque un véritable recul de notre piosc. Calvin, Habelais même
organisent leur phrase phis arlislfmfnl à la fois et plus confor-

mément au i^'ériie de la langue. Montaigne a voulu que sa phrase

fût l'image de son propos; il n'a pas cherché la ligne, mais la vie.

Huant h sa langue, je ne sais si elle rsl aussi personnelle <|u'on

le croit : Montaigne a iuvcnlé moins qu'on no l'a dit t-t dans son

1. Cf. Wasqniftr, I.cltrft, XVIll, 1.
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vocabulaire et dans sa syntaxe. Il a usé du latinisme largement,

comme tous ses contemporains : il a,provigné les vieux mots, il a

dit esclaver, fantastiquer, grenouiller, etc. : si les mots sont de lui,

le principe est de lionsard. 11 a usé insouciammenl de son gascon :

comme est co mot de reviro.de qu'il met quelque part; mais le

gascon est pour lui ce qu'est le wallon ou le vendomois pour Ron-

sard, un dialecte apte à suppléer aux défaillances du l'rançais. Mon-

taigne, en somme, fait de sa langue le même emploi que tous ses»

contemporains : il suit son besoin, et ne sent encore aucune règle

qui l'empêche d'y satisfaire. Mais il ne se pique pas d'inventer ;

il estime notre langue suffisante, à condition qu'oi> l'exploite et la

cultive. « La recherche des phrases nouvelles et des mots peu
ronaus, disait-il, vient d'une ambition scolastique et puérile :

puissé-je ne me servir que de ceux qui servent aux halles à Paris. »

11 devait donc moins chercher que fuir le néologisme, et peut-être

Calvin et Amyot ont-ils hasardé plus dfe mots que lui. De même
les nouveautés de sa syntaxe seraient singulièrement diminuées, si

l'on en retranchait ce qui est purement et simplement laisser-aller

ou inadvertance, les constructions rompues ou boiteuses qui ré-

sultent moins du choix que de la paresse de l'écrivain, ce que lui-

même n'eût pas donné comme un précédent, même pour lui-même.

Ce qui est bien de Montaigne, c'est le style, c'est l'emploi des

tours et des mots que l'usage ou la liberté de son temps lui fournis-

saient. Là, il a une justesse, une nouveauté, un bonheur surpre-

nants : il fait rendre aux mots tout leur effet par la place où il

les loge. De vive s image s, d'imprévues alliances de mots, voilà tout

le secret du charme de Montaigne : je n'en cite pas d'exemples;

qu'on ouvre les Essaie à n'importe quelle page, et qu'on lise. Mon-
taigne, encore ici, s'est défini excellemment : « Le parler que j'aime,

c'est un parler simple et naïf, tel sur le papier qu'à la bouche; un
parler succulent et nerveux, court et serré; non tant délicat et

peigné, comme véhément et brusque; plutôt difficile qu'ennuyeux;
éloigné d'affectation, déi^églé, décousu et hardi; chaque lopin y
fasse son corps; non pédantesque, non fratesque, non plaideresque,

mais plutôt soldatesque. <>

2. MONTAIGNE VU DANS SON LIVRE.

Ne nous arrêtons pas plus longtemps aux mots : Montaigne vou-

lait qu'un livre tirât tout son prix des choses. Et c'est bien le cas

du sien : le gharmc de son langage, c'est le charme de l'esprit qui

l'a écrit. Les Essais, c'est Montaigne, c'est vingt ans de vive et
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robuste pensée, c'est toute une vie intellectuelle ramassée en natu-

rels discours : » livre, disait-il, consubstantiel à son auteur ». Nous

le trouvons en elTet la tout entier.

Nous y trouvons d abord toute sa personne |tliysi(pie et morale,

naïvement, complaisarument étalée, non point dessinée en pied

par de nets contours : la manière de Montai^Mie, c'est, si je puis

lUre, le pointillé, un amas de petits traits, qui s'harmonisent à dis-

iance en une forme souple, palpiianT.ê de vie. Nous apprenons

ainsi (je vous fais grâce de ses ascendants) qu'il était né à onze

mois, fut mis en nourrice au village, apprit le latin avant le fran-

çais, était éveillé en son enfance au son des instruments, reçut les

verges deux fois, joua des comédies latines au collège de Guyenne;
qu'il était de taille au-dessus de la moyenne, assez peu porté aux

exercices du corps et à tous les jeux qui demandent de l'applica-

tion |)hysique, qu'il avait la voix hante et forte, un bon estomac,

de bonnes dents, dont il perdit une passé cinquante ans, qu'il aimait

le poisson, les viandes salées, le rôti peu cuit, le vin rouge ou

blanc indilTéremment, et trempé d'eau; qu'il était sujet au mal de

mer, et ne pouvait aller ni en voiture, ni en litière sans être

malade, mais en revanche faisait de longues traités à cheval,

même en [)leine crise de coliques néphrétiques; qu'il ne prenait

pas de remèdes, sauf des eaux minérales, et qu'il yi'missait sana

brailler, quand la gravelle le tenait.

Nous n'ignorons pas qu'il s'habiiian vo/ontiers tout ae noir

ou tout de blanc, qu'il tressaillait aux arquebusades imprévues,

qu'il fit une grave chute de cheval, et fut une fois détroussé par

des ligueurs, que sa maison ne fut pas mise en état de défense

et resta ouverte pendant la guerre civile, qu'il était chevalier de

Saint-Michel et bourgeois de Home. Il nous confie aussi qu'il a

aimé les caries et les dés en sa jeunesse, qu'il n'a jamais été

continent, qu'il n'était né ni pour la paternité ni pour le nuiriage;

il nous parle de son mariage, sinon de sa femme, d'où il résulte

qu'il s'est marié par raison, pour la famille. Il perdit driix ou (rois

enfants au berceau avant la première édition des Essais. II était

causeur et gausseur entre amis, i'iiunieur gaie, de langage assez

c/l'nmU', point avare, assez détaché de tout par complexion et par

('Inde, songe-creux, vagabond et voyageur jusqu'en sa vieillesse,

point cérémonieux, très franc, sans mémoire, peu entendu aux

choses du ménage, très ignorant des choses rusticpies et jusque

des mots de la culture, sachant se laisser voler autant qu'il faut

par ses gens, se mettant parfois en colère, jamais longtemps,

iuyant i)ar-dessus tout les tracas et les engagements. 11 aimait un

logis commode et j)ropre, et se plaisait dans sa librairie, entre

ses mille volumes, lisant, marchant, rêvant, dictant, seul surtout,
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délicieusement seul : femmes, enfants, toutes les fûolieuses servi-

tudes de la vie, étant arrêtés au seuil du sanctuaire.

Est-ce tout? Non sans doute, mais je n'en finirais pas, si je vou-

lais énumérer tout ce que Montaigne nous dit de lui. Il est curieux

qu'rtii milieu de celle abondance de souvenirs, sa mémoire ne lui

représente jamais qu'il a été conseiller au Parlement, robin : il se

pose en homme d'épée, en soldat. Il dit mon page, mes anciHres, le

tombeau de mes ancêtres : il ne sait d'où est venu à un de ses ascen-

dants l'idée de ce nom d'Eyquem. Et ainsi il nous oblige à songer

que ce nom, de toule aniiquilé jtorté par sa race, il a été le pre-

mier à le quitter ; que son père avait sans doute fait les guerres

dllalie,^^ puisqu'il Le dit, mais plus sûrement encore avait siégé à

la cour des aides de Péiigueu.v; que celte terre de Montaigne, dont

il se nomme, cette fortune, dont il jouit, avaient été gagnées par

des générations de bons bourgeois, siégeant derrière leur comptoir,

et qu'enfin le grand-père Eyquem avait bien pu vendre du hareng,

comme disait Scaliger, parmi tant de marchandises dont il char-

geait des vaisseaux. Un dernier trait s'ajoute donc à la physio-

nomie de notre philosophe : la vanité, en sa forme la plus puérile,

la vanité nobiliaire du bourgeois enrichi. Il est curieux que notre

littérature nous offre deux exemplaires de M. Jourdain, et que ce

soient Montaigne et Voltaire : la chose estgrave. Plus grave encore

cette lacune : le silence absolu que garde Montaigne sur sa mère :

elle lui a survécu pourtant. Son afTection avait-elle conscience de

ne lui rien devoir? ou sa vanité le détournait-elle d'en parler, si

celte mère était d'origine juive, d'une famille portugaise de nou-

veaux chrétiens?

Michel de Montaigne est un aimable homme, quand il parle de

soi (et il en parle toujours), mais jamais plus que lorsqu'il parle de

cette partie de lui qui est son intelligence, ses idées : alors il

devient singulièrement intéressant; alors il nous parle de nous, en

parlant de lui; il nous confesse, en se confessant; il nous guide,

en s'orientant. Il est parti de ce point de départ, dont chacun de

nous, s'il était franc, prendrait bien volontiers l'analogue en lui-

même: qu'il n'y avait rien de plus intéressantau monde pour lui que

Michel de Montaigne, et que l'objet de son étude devait être ce

qu'était, ce que sentait, ce que voulait Michel de Montaigne, pour

lui ménager le plus de commodité, d'aise et de bonheur en cette

incertaine vie. Mais regardant en lui, il y a trouvé quelque chose

de plus que lui-même, l'homme : et il a trouvé aussi qu'il ne se

connaîtrait bien lui-même qu'en regardant hors de lui : ses voi-

sins de Gascogne d'abord, ses voisins de ^'rance aussi, ses voisins

d'Allemagne et d'Italie, ses voisins d'Amérique, ses voisins enfin

de tout ce « petit caveau » qui est la terre dans l'univers : et les voi-
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sins (lii tf^mps comme les voisins de l'espace, les pens il'hier, et

d'uvaiit-liier, ol ilantrefois, l'humanité qu'on appelle ancienne.

Et voilà qu'en cherchant Montaif^tie, il a vagabondé de corps et

d'esprit, snrioul d'esprit, à travers tous les pays et tons les siècles :

en cherchant les plus douces assiettes et ^es plus aisées postures,

il a essayé toutes les assiettes et toutes les postures où la pauvre

humanité s'est figurée à cha(|ue moment trouver le repos pour

l'éternité des siècles. Pour faire rendre le plus de réel bon-

heur à ses cinq ou six mille livres de rente qu'il mangeait en son

castel, il a confronté avec sa Gascogne et sa France h's deux

mondes découverts depuis un siècle, le monde de la nature, les

>auvages de l'Amériqnc, et le monde de la civilisation. les pen-

seurs de la firèce et de Rome. Il a trouvé dans les institutions, les

ipinions, les mœurs, depuis la façon de s'habillei' jusqu'à la

morale et la religion, le plus universel, épouvantable et giotesque

conflit qui se puisse imaginer. Il nous a apporté fidèlement, naï-

vement, triomphalement les résultats incoliérents de son enquête.

Il a recueilli de ses conversations, des relations de> voyageurs, de

tous les écrits des anciens, le plus volumineux dossier des contra-

dictions humaines. On p^ut même soupçonner qu'il prend grand

plaisir à l'ftnfler,' et regarde au nombre plus <pi'au choi.v : témoin

ces amours d'un éléphant et d'une boiKjuetièrc en la ville d'Alexan-

drie, dont il nous fait part gravement, et je ne sais combien

d'autres sottises, auxtjuelles il se donne l'air de croire. 11 se

moque de nous, au fond : s'en moque-t-il toujours autant qu'on

aimerait à le penser? Prenons bien garde que la critique histo-

rique est la dernière née, et que la ciitique philosophique pendant

deux ou trois siècles a fait son œuvre sans elle et même parfois

contre elle. Je ne garantis pas du tout dans qtielle mesure ce

grand douleur de Montaigne savait douter d'un texte.

3. LES IDEES DE MONT.\IGNE.

Mais enfin voilà le produit net de sa vaste et curieuse enquête :

à travers tous ces faits, témoignages et arguments qui se choquent

confusément, ceci seul apparaît, ipie les hommes ne sont d'ac-

cord sur rien, qu'^^s H© savent rien : ou politique, eu législation, en

morale, en religion, en métaphysique, les peuples donnent des

démentis aux peuples, les siècles aux siècles; le vulgaire se

divise, et les savants s'accusent de rêverie ou d'ànerie. Ni la souple

et plovable raison n'a su tiouver une vérité constante, ni l'on-
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doyaiit et divers instinct n'a pu établir «ne forme universelle de

vie. C'est un chaos de systèmes et de pratiques, où il se manifeste

que l'homme ignore ce qu'est son àme, et son corps, et l'univers,

et Dieu : VApolugie de Uaimond Schond, cet ininienso chapitre de

trois cents pages, est le recueil de toutes nos ignorances, erreurs,

incohérences et contradictions, et conclut au doute absolu, univer-

sel. Logé au centre du livre, il en dégage l'esprit, il en concentre

pour ainsi dire toute l'essence. C'est l'impression du moins qu'on

en doit d'abord ressentir. .

Mais, à la réflexion, on se demande si Montaigne est vraiment un
sceptique : si son scepticisme est universel. Je remarque que toutes

ces choses dont il doute et nous fait douter, sont justement celles

pour lesquelles les hommes se cassent la tête, au propre comme au
figuré. Je remarque que ce sont celles qui dépassent l'expérience

et le raisonnement, sur lesquelles nombre de gens, qui n'étaient

pas sceptiques, ont déclaré impossible à l'esprit humain d'acquérir

aucune certitude, et que divers dogmatismes très positifs ont

dénommé l'inconnaissable. Et dès lors le scepticisme de Mon-
taigne sur les objets métaphysiques est un scepticisme transcen-

dental, très limité par conséquent et circonscrit. Je remarque
encore que le doute de Montaigne atteint avec la métaphysique
d'autres choses, mais qui sont précisément comme un écoulement
de la métaphysique dans la réalité : et je crois bien que son scep-

ticisme transcendental a surtout pour but de couper dans la

racine les affirmations métaphysiques dont notre vie sociale reçoit

sa forme, et pour lesquelles nous nous coupons la gorge. Et je

reiu.iii|Me enfin qu'au delà de la métaphysique et de ses éma-
nation^ de l'onlre pratique, Montaigne travaille à nous faire douter

des formes multiples où nous réalisons nos instincts, à nous per-

suader que ces formes, toutes relatives à nous, ne sont pas ces

instincts, ni ne leur sont essentielles; que donc nous ne devons pas

nous opposer, nous diviser par là, ni refuser de voir nos semblables

dans des hommes qui ne prient pas, ne parlent pas, ne s'habillent

pas comme nous : est-ce raison d'assommer des sauvages parce

qu'ils ne portent pas de hauls-de-chausses?
Qu'est-ce à dire, sinon que Montaigne donne le scepiicisme pour

remède au fanatisme? pas moins, pas plus. Il veut mettre dans le

monde tout juste assez de doute pour que le monde vive en paix,

pour que Montaigne ne soit tracassé, tourmenté ni par ses pas-

sions, ni par les passions de ses voisins : prêcher la tolérance,

c'est fort bien; insinuer le Que sais-je? est plus sur. Qui supprime
la cause, supprime l'efTet. Son scepticisme, c'est le secret de vivre

à l'aise au milieu des guerres civiles, et Te secret d'éteindre les

guerres civiles, qui empêchent de vivre à l'aise. Il n'est, pour
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Munlaignc, coniinc |i()ur Pascal, quiiii nioyeii : pour Pascal, moyen
daller à Uicii, |)(nii Monlaii^'iie moyen (l'alk-r au bonheur.

(^ar ce scepticisme laisse subsister au moins une aflirmation ;

qu'il est bon, qu'if est légitime de vivre à Taise. S'il veut nous
retrancher toutes les passions qui troublent la vie, en éloignant

de notre vue les objets de ces passions, c'est qu'il estime au moins
la réalité de la vie. Dès que la vie est réelle, elle est bonne : il ne
s'agit que de savoir en user. Il y a deux choses certaines, et que
tout l'efTort du pyrrhonisme ne saurait obscurcir : c'est le plaisir

et la douleur. — Mais le plaisir et la douleur varient d'homme a.

homme, selon les tempéraments, de minute à minute, selon les

revireinents de l'humeur. — Pas tant que cela, si l'on commence
par écarter tous les plaisirs et toutes les douleurs d'opinion, qui

sont des inventions humaines, et que notre prétendue civilisation

attache a des biens imaginaires. Si l'on sait rejeter cet être artifi-

ciel qui recouvre en chacun de nous l'être naturel, si l'on se

retranche aux seuls biens qui sont liés à nos primitives et natu-

relles fonctions, nous avons des plaisirs et des douleurs — en petit

nombre, mais bien réels — qui nous sont communs à tous, et sur

lesquels nous sommes tous d'accord. « Notre grande et puissante

mère nature » nous enseigne à fuir la douleur et à chercher le

plaisir : elle nous fournit les outils à cette besogne, nos instincts,

nos organes, nos facultés; elle nous prescrit le choix et la mesure.

Qu'on lise les dernières pages des Esaais : ce n'est pas la profession

de foi d'un sceptique : « J'aime la vie, et la cultive, telle qu'il a

plu à Dieu nous l'octroyer. Je ne vais pas désirant qu'elle eut à

dire la nécessité de boire et de manger.... J'accepte de bon cœur
et reconnoissant ce que la nature a fait pour moi, et m'en agrée

et m'en loue.... Nature est un doux guide; mais non pas plus

doux que prudent et juste : je quête partout sa piste C'est une
absolue perfection et comme divitle, de snvoii' jouir loyalement de

son être. » Cet optimisme épicurien, très décidé et très aflirmatif,

n'est pas moins le fond et l'âme «les E.sswis que le scepticisme.

Avec une absolue conviction, Montaigne s'applique à jouir loya-

lement de son être, et son livre n'est que la loyale recheiche des

moyens d'assurer cette loyale jouissance. 11 y a un « art de vivre -,

selon l'expression de M. Bninetière, parce que l'homme a compliqué
et faussé la nature : et cet art de vivre se résume à savoir

reliouver la nature. Il comprend trois parties principales.

1" l/indépendance d'abord, qui s'obtient par le scepticisme plus

sûrement que par aucun moyen. Car les instruments de notre .ser-

vitude, ce sont les passions, l/ainhilion, l'avarice, nous asservis-

sent à des biens qui ne dépendent pas de nous, à des biens sou-

vent cliiiuériques qui se déroberont à notre poursuite, ne nous
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laissant que la réalité îles tracas et des fatigues. Y renonçant,

nous ne renonçons à rien d'assuré qu'à des maux. Soyons libres

aussi à l'égard de toutes les formes de la vie sociale : ne croyons

pas le bien et la vérité attachés à ces formes politiques ou reli-

gieuses, d'une croyance trop passionnée qui nous arrache à nous-

mêmes et nous donne aux objets de notre fantaisie. Soyons libres

même à l'égard des affections naturelles : aimons notre patrie,

notre femme, nos enfants, non pas jusqu'au point de nous en

troubler. Servons bien notre patrie : si elle doit périr, que Mon-
taigne échappe, s'il peut, à la ruine publique. Sachons perdre

femme et enfants sans affliction tyrannique : se détacher, c'est

.-"affranchir. On peut se prêter : on ne doit jamais se donner.

2" 11 faut apprendre à mourir, ou plutôt à supporter la pensée

«le mourir; car la mort elle-même n'est rien. Montaigne s'est

exercé soigneusement à regarder la mort, appelant Socrale et

Sénèque, et Lucrèce à la rescousse. Je ne doute pas qu'il n'ait fini

par y songer avec indifférence, et par n'y plus songer toujours.

Mais, même au temps où il apprivoisait son âme à ce fâcheux objet,

il n'a eu ni violent désespoir ni pessimiste mélancolie : la mort lui

rendait la vie plus chère, voilà tout, et chaque instant prenait un
prix infini, contenait un infini de délices, parla pensée qu'il pou-
vait être le dernier. Et l'idéal de Montaigne n'est pas la raideur

dédaigneuse du stoïcien, c'est la brute résignation du paysan, qui

ne se couche que pour mourir, et meurt sans se plaindre, comme
les animaux. Il a fini par se dire que la méditation de la mort
était une duperie, que la méditation de la vie était meilleure, et

qu'au lieu de regarder toujours la mort, il valait mieux regarder

la vie, comme incertaine en général, mais enfin comme présen-

tement certaine.

3" L'enaemi de la vie, ce n'est pas la mort, c'est la douleur, et

cest elle qu'il faut fuir de toutes les forces que nous prête la

nature. « En quelque manière qu'on puisse se mettre à l'abri des

coups, fût-ce sous la peau d'un veau, je ne suis pas homme qui y
reculât : car il me suffit de passer à mon aise; et le meilleur jeu

que je puisse me donner, je le prends, si peu glorieux au reste et

exemplaire que vous voudrez. » Montaigne est de sa nature plus

sensible à la douleur physique qu'à la douleur morale : il nous le

dit. Le malheur est que contre la douleur physique le détache-

ment ne sert à rien -.'il n'y a que la fuite qui vaille. Mais enfin, elle

vient parfois : la gravelle tient .Montaigne. Que faire? rien, puis-

qu'il n'y a rien à faire. Geindre soulage, quand on a la colique : si

l'on peut n'y pas penser, cela soulage aussi. C'est alors qu'il faut

user d'industrie, ne lâcher à la douleur que les parties de notre

("tre et de notre vie que la nature lui attribue, et faire étude de

conserver leur place et leurs moments à tous les plaisirs.
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Voilà la morale de Monlaignu, un ait de vivre aisément, déli-

cieusement, un épiciirisme pratique qui applique où il faut cer-

taines parties de lennelé et d'endurance, un égoi«me délicat, qui

n'exclut aucune alVcclion, et ne s'oublie pour aucune. Cotte morale

est ranlilhèse de la morale chrétienne : elle exclut l'abnégation

totale, les grands saciilices, les miracles de la charité. On sait

comment Montaigne se comporte pendant la peste de Bordeaux :

il II anVonle pas le « mauvais air ». On n'avait pas besoin de lui,

je le veux bien . sa présence n'iHail réclamée par les jurais que

pour la cérémonie. Mais l'inutilité même de sa présence eu eiil

fait un exemple forlidant pour ses administrés. Il n'y songea pas.

Aux grandes occasions sa morale était trop courte.

Les opin'Oiis politiques et religieuses de Montaigne sont assorties

a son art de vivre, et y font une pièce nécessaire, puisque, enlin,

I homme doit vivre en société. Le grand bien pour Montaigne, et

le principal objet, c'est la paix. Donc il suivra en politique et en

religion les opinions qui préviennent le mieux la guerre civile.

II posera en principe qu'il faut aimer la forme de gouvernemeut

dans laquelle on est né ; et ainsi, étant Français, il .sera pour la

royauté, bien que son aftVclion le porte de préférence vers le

gouvernement démocratique. Il conseillera la soumission au pou-

voir absolu, et il n'estimera riea de plus dans le christianisme

que le précepte de respecter toutes les puissances. Il démontrera

que les lois ne représentent pas. la justifie, mais la coutume, alin

qu'on n'ait point le désir turbulent de les changer. En religion, il

sera bon catholique, lui de qui l'âme est si peu chrétienne : c'est

qu'il faut suivre aussi la religion de son prince et de son {lays. 11

en veut aux rcformi's, il taxe leur orgueil, d'avoir cru tenir la

vérité, il les reprend de ne pas avoir paisiblement réglé leur

croyance sur la coutume, en une matière où nul ne sait rien

certainement, d'avoir troublé le monde pour une idée de leur

cervelle : mais il n'excuse pas les catholiques de les égorger. H
aurait mieux valu ne pas faire la Héforme : puisqu'elle s'est

faite, qu'on lui laisse sa [ilace au soleil. El ne vaudrait-il pas

mieux laisser les sauvages à leur idolâtrie, que de leur porter nos

vices, nos maladies, les tortures et la mort, avec la vraie foi?

Conclusion : tolérance universelle. Il n'y a pas d'idée qui vaille

qu'on tue un homme ;
[il y en a peu qui vaillent"; qu'on se fasse tuer.

Je ne sais si on Ta assez remarqué, les plus fragiles ou fausses

morales ont toujours été proposées par de très honnêtes gens qui

ont pris dans l'instinct et dans le plaisir la règle fondamentale delà

vie, parce que leur instinct et leur plaisir ne les écartaient pas sen-

siblement des actions sans lesquelles il n'y a plus de morale, par-

tant plus de société • ainsi Ilelvétius, ainsi Montaigne. Au sacridce
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près, qui, en quelque mesure que ce soit, n'est pas la ponte de sa

nature, cesr un excellent et aimable homme, de chai niant com-
'.nerce, ami exquis et vrai, d'autant que le libre choii, dans

l'amitié, assure son ombrageuse indépendance : on sait sa liaison

de quatre années avecLà lioétie, et la chaleur qui lui en resta tou-

jours au cœur. L'amitié, du reste, n'est-elle pas la passion par excel-

lence des gens plus intelligents que scLisibles?

Mais, de plus, Montaigne reçoit de l'exigence de sa nature un

certain nombre de postulats qui déterminent un peu plus rigou-

reusement sa morale, et lixent les modes légitimes de la loyale

jouissance de notre être. 11 ne s'embarrasse pas de faire un S3's-

tème, ni de savoir si les fondements de ses idées sont solides en

bonne logique : il lui sulïit que nature les ait mises en lui. Et

comme au reste, sous la diversité infinie des actes et des formes,

il trouve que ces idées-là sont les idées communes de l'humanité,

il les pose dès lors avec plus d'assurance. Il a beau identifier

volupté et vertu : il entend bien par vertu quelque chose de

positif et de distinct, qui peut être volupté en lui, mais non pas

forcément en tout autre. Il affirme que « le mentir est un maudit
vice »; il hait toute duplicité, toute trahison : il fait profession

d absolue franchise. Nulle utilité publique ou privée ne lui

semble excuser la fausseté. Il affirme la justice et l'humanité :

par une horreur intime de la souffrance physique, son instinct

écarte toutes les cruautés; mais sa réflexion adhère à son instinct,

et c'est toute son intelligence avec tous ses nerfs qui lui dicte

d'éloquentes protestations contre la torture, et contre la bar-

barie (les Espagnols dans le Mouveau Monde. 11 prend la peine de

mettre la niorale au-dessus de la politique, et de réduire les

liommes d'Etat aux strictes règles de la vie privée : il rejette abso-

lument la loi du salut public, par laquelle on autorise tout; et

dans le service des princes, il défend qu'on se donne jusqu'à

donner son innocence et sa vertu.

Il croit à la conscience, et à la raison, tellement qu'il s'en sert

pour condamner la nature, ou la rectifier. Il n'y a pas de mot
qu'il prononce plus souvent que celui de vérité ; il ne connaît

pas de plus excellente vertu que celle de savoir céder à la vérité,

où qu'elle ne présente; et il connaît deux voies qui y mènent, la

raison et l'expérience : la raison «i; ployable en tous sens » a besoin

d'être guidée par réxpérience; mais que l'expérience est diverse et

déconcertante! Par elles, pourtant, il est arrivé à cette grande vérité,

qui est la conclusion de toute son argumentation prétendue scep-

tique: c'est que l'homme, en haut-de-cliausses, en toge, ou dans sa

nudité naturelle, roi ou paysan, est toujours l'homme, « ondoyant et

divers » sans doute, mais identique à lui-même dans celte ondoyante
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«livorsité, portant parlmil dans le cnnir les mêmes instincts plantés

par la comn)iiiie mère nature, et les mêmes notions essentielles

dans la conscience et la raison. Les hommes se comballenl cl se

haïssent parce qu'ils se voient di(Térents : Montaigne leur étale

leur naturelle égalité, pour les convier à vivre en frères.

Le chapitre de rinslitutioii des Enfants ' snflirait pour mar-
(pier la mesure du scepticisme de Montaigne. On a pu trouver que

Montaigne y faisait la part vraiment Sien petite à l'effoit, et Ton

se demande quel esprit, quelle volonté peuvent se former sans

rerf(jii. .Sans la règle aussi, que peut-on faire? (^omuient Mon-
taigne, qui proscrit si bien d'endurcir et d'assouplir le corps, ne

veul-il pas soumettre l'âme à une pareille méthode, au même
ordre sévéïe d'exercices et d'en traîne nien 1

".' il fuit liop la peine

pour son élève : il n'en fera qu'un charmant garçon, qui ne saura

rien solidement, qui ne saura même pas apprendre ni vouloir

apprendre, un amateur ayant dégusté la mousse de la science, un

causeur aimable de salon. Il y a loin de lellrayaut programme de

Rabelais au léger bagage de Montaigne, et la réaction est vraiment

trop forte contre l'érudition encyclopédique. Dans la pratique, les

idées de Montaigne aboutiront à l'éducation des Jésuites, au déve-

loppement des qualités sociables et des talents mondains; ce qu'elles

contiennent en substance, n'est tout justement que [honnête liomme

du xvii"^^ siécleT Mais je passe sur tous ces points, et je reviens à la

question qui nous occupait. Montaigne a foi dans l'éducation, pour

développer, fortilier, mais aussi pour redresser la nature. L'ai ticle

essentiel de son programme, le blanc où il faut viser, c'est de foimer
un bon jugement : c'est-à-<lire une raison qui aille à la vérité,

une conscience qui aille au bien. Livres, voyages, études, jeux,

tout doit tendre là. La conscience et la raison sont les pièces

principales de celle délicate machine, dont l'éducation monfce les

ressorts pour la vie.

Il est donc certain que Montaigne est un positiviste plutôt qu'un

sceptique. Il a borné sa vue à la vie présente, dont il a dressé la

forme pour satisfaire à toutes les aspirations de sa nature physique,

intellectuelle et morale, et de façon que la volupté, la justice, la

bonté y fussent commodément logées. Son livre, comme sa vie,

respire un dogmatisme serein, le dogmatisme de l'égoïsme naturel

et du sens commun. .Mais Montaigne enveloppe d'un nuage de

doute le noyau très dense de ses affirmations catégoriques 2.

1. Essais. I, 25.

2. Plus ji; lis Monlaiftiic, plus je suis tenir de voir en lui un homme qui, k foriv

de ne pas vouloir s'en faire accroire el nous en faire accroire, s'est fait, pour la

morale, estimer moins qu'il ne méritait ; on l'a pris au mot dans son sine, rc exameu

de lui-même. Les (çens it phrase el a. poses nous imposent toujours un peu : nous ne

les réduisons jamais à leur mérite nu (/i« éd.).
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4. MONTAIGNE ET L'ESPRIT CLASSIQUE.

Montaigne termine lexvie siècle dont il recueille et filtre tous les

louiaiits, el les Essais sont comme le fîraiid rt^servoiid'où va couler

risprilciassique. Je sais bien ce qui manque à Montaigne, ouce qu il

a de trop, pour être classique ; le corps tient trop de place en lui;

l'individu s'étale. L'ordre manque, et le raisonnement, et les prcr-

portions. Montaigne commence et finit pour ainsi dire a. chaque

phrase, selon la remarque de Lialzac. 11 n'a pas d'art, et surtout

il ignore l'art oratoire : il faudra que ces capricieuses divagations

soient réduites en système ordoimé d'abord, puis en thèmes ora-

toires. Charron, Balzac, d'autres ouvriers de la première heure du
génie classique s'y appliquerotit.

Surtout il n'est pas chrétien, et la décence de son adhésion à la

religion établie dissimule mal en lui la négation de l'essence

même du christianisme : ainsi le courant d'esprit antichrétien, ou
simplement non chrétien, qui se Faisse distinguer dans le siècle

classique, et qui passe par Molière ou par Descartes pour arriver à

Voltaire, prend sa source en lui; le rationalisme, épicurien ou

cartésien, est impliqué dans les Essais. Et cependant, si les Essais

doivent être le bréviaire des libertins, on travaillera à christianiser

Montaigne, à approprier sinon son livre, du moins ses idées à la

forme religieuse de l'esprit classique. Charron mettra à la doc-

trine de son ami un couronnement orthodoxe : d'autres feront

les mêmes additions, les mêmes corrections avec une sévérité

hostile. Mais eux-mêmes dans- la forme de leur àme auront, à

leur insu, reçu l'empreinte profonde des Essais.

Car presque tous les caractères, presque toutes les aspirations

de l'esprit classique ont trouvé déjà leur formule dans Montaigne.
En politique, il achète la paix, l'ordre, de l'entière soumission au
pouvoir absolu. En religion, il se règle sur le prince. En philoso-

phie, en littérature, partout, il pose la souveraineté de la raison,

égale en tous les hommes, et qui a charge et pouvoir de recôn-

naitre la vérité. Par sa raison individuelle, à l'aide de son expé-
rience personnelle, confrontant l'Amérique et la Grèce, il trouve

le principe fondamental de la littérature classique : il s'assure que
les anciens ont parlé selon la vérité, selon la nature, et voilà leur

autorité fondée en raison. Il réduit l'éducation à la formation de
l'honnête homme, et restreignant la littérature à l'usage de l'hon-

nête homme, il l'enferme dans la morale, dans la recherche d'une
règle de la vie, et la description des formes de la vie. Il lui propose
l'homme comme l'universel objet de notre connaissanc-e et de notre

intérêt. Si individuel et subjectif que soit son livre, il s'éloigns

Lanson. — Histoire de la Littérature t'raiK.-aise. 12
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du goût Ll;i>-ii|iii- [tluti'il pai' une dilToreiior d apiilicalion que par

une conlrarit'té de principes. Trè.s clairement, très nettement, en

plus d'un endroit, il nous orfro riiomnie en sa personne : << Chaque
homme porte la forme entière de Ihuniaine condition ». Hois ou

paysans ne difT&renf qu'en « Ifurs chausses » : les passions, l<'^

ressorts sont, les ni«''mes; mais les effets ici sont plus menus, la

plus illustres; et voilà, remnrquez-le, le princi[)c d'une thi'orn

toute classique de la traifi-die. Knfin le xvii'' siècle consacrera It-

idf'es de Monlai},'ne sur la laiijiue et sur le slyle : il propose à la

littérature de prendre la forme des pensées, tantôt dans le langage

f/cs //fj/Zcs", tantôt dans \c jimjon <li' hos chasses et de notre yuerre :

c'est-à-dire qu'il veul ime langue populaire, naturelle, et qu'il fait

l'usage souverain. Il trouve en notre français « assez d'étoffe, et un
peu faute de façon » : il se-plaint qu'il <'eoule tous lesjours de nos

mains, et y voudrait j)lus de fi.xité. II admire les anciens pour leur

justesse vigoureuse, il blûme les modernes de trop d'esprit et daf-

fcctation : un siècle et demi plus tard, Féiielon n'aura pas autre

chose à dire. En fait de style, sa règle est déjà : rien n'est beau que

le vrai; et c'est par la beauté des choses qu'il estime la beauté

des mots. Les pages e.xquises où il nous confie les impressions de

ses lectures se ramènent à ce sentiment absolument classique.

Mais si nous trouvons ime étroite correspondance entre le génie de

Montaigne et le genre classique, il faut bien songer que Montaigne,

qui déborde encore un peu des cadres rlassi(|uos, correspond à ce

qu'il y a eu do plus laige, de pins cornpréliensif dans le goût du

siècle suivant : il en a tout le (lositif, mais point le négatif. Kt lun

des caractères éminents qu'il offre, c'est celui par lequel la litté-

rature classique apparaît surtout comme une des plus pures fornu•^

de l'esprit français : c'est cet ensemble de qualités sociables, cette

vive lumière d'tmiverselle intelligibilité, qui fait des Kssais un livre

humain, et non pas seulement français. L'humanité a reconnu

en lui un exemplaire de sa commune nature; et pour l'attester il

suffira de nommer Bacon qui fait ses Essais à limitation de notre

gentilhomme pr'rigourdin, Shakespeare, à qui Montaigne peut-être

a révélé la richesse psychologique et dramatique de Plutarque,

qui à coup sûr lisait, et pav'ois transcrivait Montaigne *; le vi'eu.v

Ben Johnson même l'avait entre les mains."

1. La Tcinfu'to, aole 11, se. i : le couplet de Goiualo est tiré di' chapitre des C.na

nibnlos (Kntaix, I, 30). — Cf. Sainlsbory. Introduction à la réiinpres«lnn de la Irad.

Riitrl/iisB dos Esxai» piibline par John F.irio eii 1603 (Londres, 1892-93, 3 vol. iu-S);

A. -H. Ijpliam, The Fiench influence in Eni/Hth Liteinture, 1908



LIVRE V

TRANSITION VERS LA LITTÉRATURE CLASSIQUE

CHAPITRE I

LA LITTÉRATURE SOUS HENRI IV

Importance de cette époque de transition. — 1. Individus et œuvres s

0. de Serres; A. de Montchrétien et son traité d'Économie; Charron;

Du Vair cl ses Traités moraux,- François de Sales. La poésie :

Bertaut; Vauquelin de laFresnaye; Régnier, son caractère et son

génie. — 2. Caractères généraux de celte période : restauration

monarchique et catholique; ordre et tolérance; rationalisme et

éloquence; délerminalion des objets littéraires; stoïcisme chrétien;

sincérité et naturel. Consolidation des principaux résultats de la

Renaissance.

Le règne de Henri IV avec les débuts du règne de Louis XIH, de

1594 à 1613 environ, forme une époque bien distincte et réelle-

ment importante de notre histoire littéraire. On a tort de ne pas

l'isoler, et de rejeter les œuvres qui la constituent les unes dans

le xvi", les autres dans le xvii*^ siècle. En réalité, elles ne sont ni

de l'un ni de l'autre et forment un groupe 'à part : il y a là une
vingtaine d'années et une dizaine d'écrivains, qui nous font assister

à la transformation de Tesprit de la Renaissance, à la formation

de l'esprit classique. Cette période est l'étape nécessaire qui con-

duit de Ronsard ou de Desportes au Malherbe de l'Ode au Roi

parlant pour la Rochelle, de Montaigne à Balzac et à Descartes, ou

à Pascal; et là aussi, par Hardy, nous trouverons le passage des

tragédies de la Pléiade à la tragédie du xvu*^ siècle. De là partiront

Malherbe et Balzac pour faire les pas décisifs vers la perfection

laborieuse de l'éloquence artistique : là s'attachera aussi le mou-
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vcmciil, on nii sons rétrograde, do la lilh-raluro aristocratique,

r(iniaiH'st|iit', jn-éciouse, qui écartera pour un temps <lo l'idf^al clas-

sique. I,c temps (le Henri IV est donc coajme un relais qu'il nous
est impossible de briller.

1. INDIVIDUS ET ŒUVRES.

Regardons d'abord les individus et les œuvres dans leur propre

et pers(Uiriel oaracti-re. Il nous suffira de saluer «Olivier de Serres*,

le gentilhomme protestant, qui ne céda qti'un instant aux passions

de la guerre civile, et donna tout le reste de son existence à la

culture de son domaine. Le seigneur du Pradel. qui ne perdit

jamais de vue l'intérêt national dans sa laborieuse activité de pro-

priétaire rural, et dont le -livre fut un bienfait public, a mérité

<les statues, plutôt qu'une place dans notre histoire littéraire. Il

écrit d'un bon style, avec une simplicité sérieuse, sans flamme

et sans éclat. Il fatit être agriculteur pour le lire, et s'y plaire.

Au lieu que, sans être économiste, on sera charmé de Mont-

chrétien ^
: son traité d'Économie poétique, remis en lumière dans

ces dernières années, est rmê^des belles œuvres du temps. Com-
ment ce gentil poète des dames de Cacn, cet artiste faiseur de tra-

gédies poétiques, ce brelteur qui se lit chef de bandes huguenotes

1. Olivier de Serre?!, né en 1539, a Villeneuve-de-Berfj, en Vivarais, protestant, prit

part fi la surprise de sa ville natale, qui fut suivie d'affreu-x massacres, en 1573 :

c'est la seule fois qu'on le voit mêlé aux puerres civiles. Il s'enferma ensuite dans

sa terre du Fradel. qu'il oullivn. 11 prépara pendant trente ans son Théâtre d'agricul-

ture. Outre plusieurs séjours qu'il til à Paris.il visita sans doute l'Allemagne, l'Ualio

et l'Espaprne. II mourut en 1619

Éditions : la Cueillette de la soie, Paris, in-8, 1599; Théâtre d'agriculture et Aféiinf/e

des champs, l'aris, Jamet Métayer, 1600, in-fol. ; Paris, 1S04, 2 vol. in-4. — A con-

sulter : 11. Baudrillarl, Olivier de Serres, Revue des Deux Mondes, 15 ocl. lS9ti.

II. Vaschaldc, Olirier de Serres, sa vie et ses travaux, 1886. l..'abbé Chenivosse,

Olivier de .Serres et le AJassacre du S ynnrs 157^. 1889.

2. Antoine de Montc^hrélien, né vers I57.'i, Hls d'un apothicaire de Falaise, l'ii

duel l'oblipca do quitter la France vers 1605. 11 était rentré en France en 1611, ayaiii

vu la Hollande, outre l'Ancrleterrc. Il établit des aciéries à Ousonue-sur-Loire, puis a

Chàlillon-sur-Loire, dont il devint Rouverneur. On l'a dit protestant : il semble qu'il

«Il été catholique. Cependant il se jeta ilans la révolte des protestants. 11 ne put tenir

Sanoerre contre le prince de Condé. pui;^ essaya de soulever la Normandie, et fut tué

au hoiirf; des Touraillcs (7 ocl. 1621) par le sci-ïneur du lieu, r'.laude TurjfOl.

Éditions r les Tragédies, Rouen, in-S, s. d. (1601); Rouen, 1604; réimprimées

par M. Petit de JuUeville, Paris, Ploii. 1891 (Bibl. eizév.); Traité de Véconumie

polilii/ue, Kimeri, iii-4, s. d. (1615); réimprimé par Funck Breulano. Paris. Pion, 1889.

— A consulter : éd. Petit de JuUeville. Notice bihliographii/ne, p. xi.iii-xi.vii;

G. Lniisou. lu littérature française sous Henri IV, Antoine de. Montchrétien, Revue

des Deux Mondes, 15 sept. 1891.
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et fut tué d"un coup de pistolet sur l'escalier d'une auberpe, com-

ment cet aventureux et incohérent personnage tit-il un traité

d'économie, science paridque? Un exil en Angleterre lui révéla la

dignité du commerce et de l'industrie, sources de la prospérité

nationale : rentré en France, il fonda des aciéries, chargea des

vaisseaux. Un jour il prit la plume, et de son style de poète il

essaya de faire passer son enthousiasme dans l'âme du jeune

Louis XIII. Son programme se résume en deux articles; protec-

tion et colonisation. Mais, à travers ses arguments et ses exposés

de faits, toute son âme se fait jour, un peu tumultueusement : un

vif besoin d'ordre, de paix et de justice, un ardent patriotisme,

un christianisme sincère, une profonde pitié du peuple qui j)aie et

qui peine, et le très robuste orgueil du commerçant et de l'indus-

triel : on le sent bien nettement, par la bouche de cet économiste,

la bourgeoisie lixe le prix dont elle entend que la royauté lui paie

le pouvoir absolu. La forme du livre est un peu confuse, mais

vivante, avec son style éclatant parfois de verve rabelaisienne,

souvent illuminé de grâce poétique, abondant même en chaude

et vigoureuse éloquence. C'est un livre à Mve.

ChâJCtOH-J est un honnête et lourd esprit de théologien, qui a fait

de propre besogne dans la philosophie, la controverse et la prédi-

cation. On a cru voir que sa philosophie ruinait sa controverse et

sa prédication. Il est très vrai qu'il a aimé Montaigne, il est très

vrai qu'il l'a plagié. Cela ne suftit pas pour en faire un sceptique :

ne plagiait-il j)as aussi le très chrétien Du Vair? Charron n'est

coupable que d'avoir manqué de génie. Il avait, réfutant le traité

de VÉylisede Duplessis-Mornay, établi trois vérités : vérité de l'exis-

tence de Dieu, contre les athées; vérité du christianisme, contre les

infidèles; vérité du catholicisme, contre les protestants. Lors-

que ensuite il compila son livre de Ja^safliesse, prenant indifférem-

ment à Montaigne et à Du Vair, il voulait tout simplement faire de
la raison l'auxiliaire de la foi, et conduire la sagesse humaine
jusqu'au point qu'on ne peut plus dépasser que parla grâce : il

crut simplement donner des raisons humaines de mener une vie

chrétienne. Il classa méthodiquement, scolastiquement, lourde-

1. Pierre Charroij (1541-1603), Parisien, fils .d'un libraire, fut d'abord avocat, pnis se

fil théologien et piêirc. Il prêcha avec succès, et fut prédicateur do la reine Marg-iie-

rite de Navarre, théolo-'al de l'étrlise de Bazas, puis lliéolojral et chantre en l'église

de Condom. Le Père Garasse l'a appelé " le patriarche des esprits forts », à cause de
sa Sagesse : mais Saint-Cyran l'a défendu.

Éditions: les Trois VMti's, 1593; Discours chréfions, 1600; De la sagesse, en trois

lirres, Bordeaux, lOOl ; Ciris, 1604 ; Petit Traité de la sagesse, 1606. Toutes les(riwrrs.

Paris, in-'i, 1635.. — A consulter Sainte-Beuve, Causeries du lundi, t. IX. f.e^at. De
la prédication sous llenri^l V, chap. vi. Bouncfou, '2'' éd. du Montaigne (ci. p. 317, n. I).
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ment, et par cela seul il outra les saillies de Montaigne : mais ce

qu'il eu saisissait, ce n'était pas l'irréligion, c'était l'observation

de la vie et «lu cœur. Il faisait de Montaigne ce que Uu Vair a l'ait

d'Épiit''tt', ce que Pascal fera de Montaigne même : ayant pris au

sérii'tix rmleiilion dont se couvre l'Apologie de Haymond Sebond,

il organise la philosophie Jiu-dessous de la loi, et lait de son Je

ne sais la base rationnelle de la morale évaiigélique. Le problème
longlemj)s débattu du .scepticisme de Charron l'ait le principal

intérêt de son œuvre ': s'il dit d'excellentes choses, j'aime mieux
les lire dans Montaigne et dans Du Vair.

Les traités de (luillaume Uu Vair ' sunt la grande œuvre de la

philosophie morale de ce temps-la. Il y eut peu d'àmes plus belles,

plus fortes, que celle de ce magistrat, qui mourut évéque : il eut,

de ses deux étals, la justice et la charité. Jl tut de ceux qui tinrent

à devoir de rester à Paris pendant la Ligue, et avec une inflexible

droiture il sut en ces temps ditliciles ne manquer à aucune de

ses obligations, servir le roi, même protestant, et l'Eglise, même
rebelle, maintenir les droits du Parlement, travailler au salut du
royaume et à la conservation de Paris.

11 faisait provision d'énergie morale dans Épictète et dans la

Bible, vivant ses livres avant de les faire. Il n'inventait pas une

fiction, quand il donnait le siège de Paris pour cadre à son beau

dialogue cicéronien de la Constance, et qu'une prise d'armes, au

second livre, en rassemblait les interlocuteurs dans un corps de

garde. 11 trouve dans la grande idée de la Providence le remède
à l'accablante tristesse dont le spectacle des misères publiques

frappe les cœurs honnêtes : par elle, sa raison voit clair, et dès

qu'il comprend, il se redresse, il espère. Dans d'autres traités,

il s'appliqueia à mettre en honneur la raison et son double rôle

dans la vie morale, pour détourner des passions, et j)our pré-

parer sa foi. Sa pensée n'est pas originale, elle est sincère. 11

n'invente pas une conception nouvelle du devoir : il embrasse une

vieille morale, il en emplit sa raison, pour la vivre. C'est un

stoïcisme chrétien, qui préfère l'action à la contemplation, et la

vie civile au cloitre. On saisit dans les traités moraux de Du Vair,

311 saisit encore distincts, bien(ju'unis, les deux éléments qui feront

la forte beauté de la littérature chrétienne au xvn*^ siècle; touil-

la richesse intellectuelle de l'anticiuité s'ajoutant à toute l'éléva-

tion religieuse de 1 Évangile. Du Vair est un orateur moralistf :

lorsiju'il prend son thème dans la Bible, il duniie de beaux modèles

1. Cf. p. 31i?-314. — Les trailés de Du Vuir sont : De la philosophie morale Jfs stoi-

jues; le Manuel <iÉpictète (Iraduclion); Exhortation à la vie civile ; De la constance

rt consolât io» es calamités publiques.
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d'éloquence religieuse, dans un genre auquel le siècle classique

devra un de ses chefs-d'œuvre '. Il a écrit des Méditations chré-

tiennes, très curieuses à étudier pour qui veut voir comment un
esprit français, tout raisonnable et pratique, convertit en pensée

éloquente le lyrisme passionné des prophètes juifs, comment il

glisse par-dessous les grandes images de la Bible tout le détail

utile de la vie morale. Même en sortant de Bossuet, on peut goûter

les méditations de Du Vair sur Jérémie et son Isaïe. Si l'on ras-

semble la belle suite des harangues de Du Vair, son curieux

traité de l'.Éloquence Française, ses œuvres morales, et ses dis-

cours chrétiens, on se convaincra que ce remarquable orateur n'a

pas encore reçu la place à laquelle il a droit.

Je ne m'arrêterai pas aux controversistes : leur genre aura plus

tard des chefs-d'œuvre, il n'en est qu'à se discipliner. On trouve

encore des érudits enragés, comme ce Feuardent qui dénonçait

d'un coup quatorze cenla erreurs des réformés. Cependant on com-
mence à délimiter, à faiie saillir les questions essentielles : entre

Du Plessis-Mornay et Charron, la question de l'Église; entre Du
Plessis-Mornay * et Du Perron ^, ou CoeiTeleau *, la questicm de

l'Eucharistie : on commence à user aussi de la vraie méthode, et si

l'on entasse encore les textes, du moins apprend-on à les manier,

et le raisonnement se marie avec l'érudition. Après Calvin, les pro-

testants n'avaient guère qu'à déchoir, mais les catholiques gagnent.

Du Perron, notamment, use de science et de logique; avec lui

l'Eglise romaine se décide à discuter, et à démontrer.
En face de Du Vair, le magistrat stoïque, il faut placer François

de Sales ^ le mystique pasteur. Ils ne sont pas si différents"":

lé'premier a plus de tendresse, et le second plus de dureté qu'on

1. Parmi ses Traités de piété, je citerai : De la Sainte P/tilosopliie; Méditations sur
Job, sur IfS lanieiilalioiis de Jérémie, sur le cantique d'Ezécliias (IsaJe), clc.

2. Du Plessis-Mornay (ir>'i9-1623) ; soldat, négociateur, théologieu, a éorit : les Dis-
cours sur la vie et sur la mort (1575), les Vindicia.' contra tyrnnno^ (1579); le Traité
de l'Eglise (1579); le Traité de la vérité de In Beliuion chréticune (1581}; le Traité
de l'Eucharistie {ioOS).

3. Jacques Davy i)u Puiron (1556-1618), évèque crii\reux (1575), puis archevêque de
Sens, cardinal en 1605, réfuta le Traité de l'Eucharistie de Du Plessis-Mornav.

4. Nicolas Coeffeleau (157i-li3-.?3), douiinicaiii, prédicateui- de llL-nri IV, dont il Ct
l'oraison funèbre, évèque de Marseille en 1621, combattit Du Plessis-MOrnav, Jac-
ques 1", Dumoulin. Il a écrit aussi un Tableau des passions humaines (lôiO) eil' His-
toire roraaine (1621). —A consulter : labbé Urbain, A'. Coeffeteau, Paris, iii-8 1893.

5. François de Sales (1567-162-2), né à Annecy, évèque de Genève, prêche à Paris
jn 1602, en 1604 à Dijon. On sait l'amitié qui l'unit à Mme de CLantal, fondatrice
de l'ordre de la Visitation, et à l'évèque de Belley, Camus. — Éditions : Œuvres
complètes, Lyon, 1669,2 vol. in-fo!.; Paris, IS21, M vol. in-8 ; Annecy, m-8, t. lelsuiv.
depuis 189-3. — A consulter : J.etlres de Mme de Chantai. 2 vol, in-S, 1860. S.-iinte-'

Beuve, Port-Royal, l. I. Causeries du lundi, t. VU; F. Slrowski, Saint François de
Sales. Introduction à l'histoire du aenlliueul rutujieux au XVll" siècle, 1898.
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ne croirait. I,a niailresse piôcc de riioiunie, pour lui, c'était la

volonté, et l'amour n'était que l'élan dont la volonté se portait au
bien aperçu par la raison. Ce bonhomme, (jui semble tout fundanl

de rbaieui- dévote, et qu'on prenrirait pour un doux illuminé, a le

sens ferme et la conscience austère : ne prenez pas son tempéra-
ment pour sa doctrine, ni ses manières pour ses principes. Il y a

une direction très prudente et très peu indulgente dans ses deu.v

ouvra^'es capitaux, son Introi.lwlion à la vie dévote et son Tioiléde

rmnaw de Dieu : il y a là plus de mollesse féminine, ici plus de iTltrtB

vigueur, mais rinstruelion est la même an fond. Ce f,'rand «-onver-

tisseur et manieur d'àmes sait bien que ni rKvar)j.'ile ni la vie selon

l'Kvangile ne sont choses plaidantes, et il faut ne l'avoii' pas lu pour

s imaginer qu'il rende la dévotion aisée.

Avec toute la différence de son humeur, il continue Calvin :

il, fait de la théologie une matière de littérature, parce que. renon-

çant à la scolasticiue, il parle à tout cœur chrétien, à tout esprit

raisonnable; il ne faut qu"étre homme, et chercher la lègle de la

vie, pour le comprendre et le goûter. Voici que décidément tout

le technique de la théologie reste dehors. << Monsieur de (ienève »

fut aussi le vrai restaurateur de 1 elo(iuence de lachaire. lien avait

trouvé le vrai principe : « parler alTectionnément et dévotement,

simplement et candidement, et avec confiance ». Ajoutez la science

du dogme et la science du cœur humain, qu'il avait surabon-

damment. Quoi qu'il ait prêché toute' sa vie, comme il impro-

visait, on n"a qu'un très petit nombre de ses sermons : c'en est

assez, avec ses Entreliens sjiirituels qu'on a recueillis, pour nous
faire juger cette éloquence solide et insinuante, qui semble rnie

causerie aisée, .soudaine, enlevée jusqu'au pathétique par une
émotion intérieure : c'est parfois un commentaire chaleureux de

quelque texte sacré, parfois une libre instruction sans ordre appa-
rent, ou divisée sans subtilité. Le mouvement en est celui tles

homélies pastorales de Bussuet, lorsqu'il prêchait dans son dio-

cèse.

Le péché mignon du bon évéque, c'était l'exubérance d'une

inragination tr-op ingénieuse et trop fleurie. Car encore qu'il ait;

écrit qir' « il ne faut ni blanc ni vermillon sur les joues d'une chose,

telle que,' la théologie », il admettait pourtant en théorie dans l'élo-S

qirence sacrée l'emploi des éruditions antiqrres et des histoires *
naturelles « comme l'on fait des champignons, pour réveiller 1 ap-

p«'Mit ». Sa pratique n'a été que trop fidèle à sa théorie. Toute la

nature et tous les livres Ini fournissent des comparaisons, des

inragcs, des agréments : il a une libre fantaisie qui se pr'omène à

travers le monde, r-amassarrt toutes les cui'iosités et toutes les sin-

gularités, à la façon de Montaigne. Une légère sentimentalité enve-
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loppe ses ingénieuses mignardises, et en fond la sécheresse. CVst

le coniniencenient du stvle rococo : mais ce n'est autre chose que

la tin du lyrisme. La prose de François de Sales, et celle encore du
romancier d'L'rfé, dont je définirai bientôt lœuvre et linfluence,

marquent a peu près le même moment que les vers de Montchré-

tien et de Bertaut.

Les tragédies de Montchrétien sont toutes pleines d'effusions

charmantes ou passionnées : j'en parlerai quand j'exposerai les

commencements du théâtre classique. Le « sage » Bertaut * se dit

et se croit disciple de Bonsard et de Desportes : il n'a ni l'art et le

génie de l'un, ni la sécheresse brillante de l'autre. Les pointes qui

lui échappent ne changent pas le caracti-ic do son œuvre : il a un
naturel mou, qui parfois étale des grâces nonchalantes, souvent, il

faut le dire, se dilue en prolixité plate. Le sonnet se fait rare chez

lui, et il ne tente plus guère les formes savamment compliquées

de la Pléiade. Des stances de quatre ou de six vers, ou desalexan-
• drins continus, voilà sa forme, fluide et harmonieuse : pour sa

t matière, c'est parfois la galanterie, toute mouillée de sentimenla-
' lilé, mais surtout les événements de la vie journalière. Bertaut

! s'est donné mission de pleurer les morts. 11 y a en lui un poète

mondain, qui tient des larmes prêtes à tous les deuils notables. Mais

il a vraiment un fond d'imagination mélancolique, comme très

sincèrement aussi il est Français et chrétien. 11 est lyrique de tem-
pérament : il a des épanchements d'une douceur lamartinienne.

Alais déjà il est forcé d'exciter son inspiration lyrique au contact

de la Bible : quand il ne paraphrase pas un psaume, sa poésie

tourne en raisonnement, et se chaige de réflexions morales. Il est

frappant que ses plus longues pièces portent le titre de Discours,

et ce qu'il appelle Hymne de saint Louis est un <• panégyrique » en
vers du saint roi, orné d'abondanles moralisations.

Vauquelin de la Fresnaye ^. gentilhomme normand, est un
amateur de province sur qui la Pléiade, si l'on peut dire, a coulé.

1. Jean Bertaut, de Caen fl552-1611). fut encouraîré par Ronsard et lié avec

Desportes. H s'attacha à Henri 111, qui le nomma son lecteur et conseiller au Parlement
de Grenoble; après la mort de Henri III, il se rallia à Henri IV, qui le fit premier

aumônier de la reine en 1600, et évèque de Séez en 1607. Œuvres poétiques, éd.'

A. ClieneviérefBibl. elzév.), Paris. Pion, 1891, in-16.

2. Jean Vauquelin. né à la Fresnaye-au-Sauvaçre. près Falaise, en 1536, fut lieute-

nant général à Caen (1672), député aux États de Blois (1588), président au présidial

de Caen, 1594; il mourut en 1606 ou 1608. Il avait débuté en 1555 par des Foresteries.

Il Commença son Art poi'tique en 1574;. Henri 111 l'invita à y travailler; cet ouvrage
l'tail pas achevé en 1589, et ne parut qu'en 16il5. — Éditions : Diverses Poésies, 1605,

C.i-.ii. ^r. in-8; Caeu, 1869, -2 vol. iu-8; VArl poétii^ne, Paris, Garnier, 1885, iu-1-2. —

•

A consulter : A. -P. I.emeroier. Etude littéraire et momie sw les poésies de Jean
I Vant/iielin de la f'rcsntuje. Pans, 1887. in-8. Vianey, Les Satyres françaises de

I
Xauquclin de la Fresnaye, Rev. des Universités du Midi, oct.-déc. 1895,
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Débutant presque aussitôt que Hnnsanl, il a soumis son esprit au
génie »lu inailre, il n'a pas inoililié son naturel qui l'incline à la

facililc négligt'i-, si hien (|u"on sa vieillesse il se trouve a l'unisson

de Hertaut et de Kégnier. Il a cru rédiger la Poéliffue do la Pléiade :

mais, sans y songer, il a adouci, abaissé, réduit les prétentions et

les doctrines de l'École : il en a laissé tomlier les parties les plus

choquantes, et il les tourne naturellement du côté du sens

commun et do la vérité moyenne. Il consacre le Iriotuphe des

genres antiques, l'élargissement de la langue, et terme tout douce-

ment la porte aux révolutions, en insinuant le respect de l'usage

et de la tradition. Sur un point, il est moins Grec et Honiain que

ses devanciers de la Kenaissance et que ses successeurs classi(]ue> :

il veut une poésie, une tragédie chrétiennes.

Vauquolin fut un des introducteurs de la satire régulière, ipii

moralise la vie en la peignant. Avant lui, Du liellay et le la Taille

n'avaient lait tjuy toucher: Vauquelin (itciuq livres de ,';rt/»rt'S, dis-

cours d'un bon homme qui sait par cœur Horace, Perse. Juvénal,

et qui a ouvert les yeu.v avec indulgence sur le monde. Il n'est pas

de qualité, du reste, à nous arrêter : d'autant que derrière lui

nous découvrons Régnier '. Celui-là est un pode. II mourut jenne, à

quarante ans, ayant gaspillé sa vie et son talent. H aima trop le

jeu, la table, tous les plaisirs, et la pauvreté idffola toute sa vie,

parce que ses vices étaient plus forts que ses prolecteurs et ses

pensions.

J'ai vécu sans nul pensement,

Me laissant aller douccaienl

A la bonne loi naturelle,

disail-il de lui même, et cela est vrai de ses vers comme de sa vie.

Si l'on excepte quelques pièces de commande, il ne sut (pi'écrire à

sa fantaisie, selon l'impérieuse impression du moment. Une mollesse

élégiaque trempe ses stances amoureuses et ses strophes de con-

triliou, dont l'accent rappelle tout à fait Bertant. Il y a pareille

douceur dans ses descriptions champêtres. Mais l'originalité du

génie de Uégnier est dans la pointure des mtfurs. Il fuyait tri)p

la peine pour avoir boaucoui» ponsé, et l'on n'en attendra pas dis

idées bien neuves ni bien puissantes. Je ne sais même 'pas s'i.

1. Maihurin Rcpnier, âe Cliarlies {!":ui6n\ neveu de Desportes, Gldeux voyae<•^

h Home à la suite du cardinal de Joyeuse el de M. de Bùllmne, ambassadeur du roi.

Sur la fin de s.i vie, il fui ehniioine de Notre-Dainfi do Cliarire», et eut '2000 livres

de pension de Henri IV. —Éditions : l''<OS, 1612; 1729 el I73.S, Londres, éd. Bros

sette; l^'<'-^. DM- ehéi:, éd. ViuUot-le-Uuc ; 1875, Lemerro, éd. Courbet, in-S. -

A consulter . Suinle-Bcnve, /n Poésie nu xvi" «iV>f/e 11 Cherrier, BMiogr de Hé

y),,.'>-, ISSi. m 1-2: .1 Vianey, -V. /^e^nier, llachelle, 18%, in-8.

I
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convient do parler des idées de Régnier : rien de moins profond,

de plus vague et de plus banal que la morale de Régnier. A vrai

dire, il n'est pas moraliste, mais peintre, voilà sa vraie vocation et

son réel talent. Il a une singulièn; netteté de vision, et rend avec une
puissance, un relief, une vie extraordinaires les physionomies, les

attitudes, les propos des originau.x: qu'il a rencontrés. 11 a et il

donne par le physique la sensation du moral : il saisit au vol le

geste ou l'accent significatifs d'un caractère ou dune profession.

Boileau lui a donné ce juste éloge, d'avoir été avant Molière

l'écrivain qui a le m.ieux connu les mœurs des hommes. Dans
ses Satires, mieux que nulle part ailleurs, revit ce Paris de
Henri IV, à l'instant où les mœurs grossières commencent à se cou-
vrir de politesse castillane : courtisans, petits-maitres, médecins,
pédants, poètes crottés ou parasites, combien de vives silhouettes

s'enlèvent dans la clarté de cette poésie sans brumes! Et Régnier
n'est pas seulement pittoresque, il est dramatique. Ses chefs-

d'œuvre sont les Satires d'où l'abstraction et le raisonnement sont

éUminés, et qui sont purement et simplement des images de la vie,

qui en décomposent et fixent le mouvement : c'est cette pièce du
Fâcheux, où il a surpassé Horace par la richesse de l'ob.servation

morale; c'est ce Repas ridicule, dont Boileau n'a pu, tant s'en faut,

égaler la chaude couleur et la verve comique; c'est cette Macette,

l'hypocrile vieille, que Tartufe ne fait point pâlir.

Ces rapprochements disent la valeur de Régnier. Dans ce genre
de la satire, qu'il a préféré aux stances, aux odes, aux élégies, aux
sonnets, ce poète tout naturel et primesautier inaugure vraiment la

littérature impersonnelle; et dans l'intensité de son impression, ce

n'est pas lui-même qu'il cherche à exprimer, c'est tout ce qui n'est

pas lui. Il est classique par là; il l'est par la composition de son
originalité. Ce paresseux a lu Horace et Juvénal; il a lu Berni,

Caporali, l'Arétin; il a pratiqué Rabelais et Marot. C'est un Beau-
ceron en qui continue de vivre le vieil esprit bourgeois, celui de
Villon et de .lean de Meung. Réminiscence, hérédlléTTantiquité,

l'Italie, la France, tout cela se mêle pour former la substance de
ce sain et robuste taleat, qui ne saura fausser ni forcer sa sensa-
tion. Il imite souvent : soyez sûr que s'il imite, c'est qu'il a reconim
dans la nature l'objet que son modèle lui offrait, et que son imita-

tion, tout spontanément, rectifiera le modèle littéraire sur la réalité

vivante.

Régnier eut le don du style : peiit-être est-ce là le principal de
son génie. Il est dè~Ta famille de Molière et de Regnard, par la

franchise de son vers, par la couleur, la plénitude, la largeur qu'il

sait lui donner. Il n'a point de raffinement ni de délicatesse : par
^certains excès de goût et de langage, il mène à Scarron et peut
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revendiquer iintî part île paternité dans la naissance du burlesque.

Suivant, comme il dit, son « ver coquin », il a tous les bénélices

comme Iniis les défauts de linspiration : le mol hardi, imprévu,

éclatant, l'imaffe riche, inoubliable, un cours naturel et aisé de

lan^iaye, ([ui enregistre toutes les inéf,'alités de la pensée.

l'iiis encore que Hertaut, Régnier a laissé le style artiliciel de son

idole lioiisard : il n'est plus question de composés, ni de provigne-

inent, ni de toutes les niélhoiles prescrites aux poètes qui veulent

se taire une noble et riche langue. Héijnier prend les mots de tout

le monde, et quoi qu'il reprocln' à Malherbe, il fuit moins que lui

ceux des crocheteurs. Gomme Montaigne, il puise à la source com-
mune et populaire : néologismes, mots savants, mots de terroir, ou

de carrefour, ou de cour, tout lui est bon, pourvu qu'il le tienne

de l'usage. Des façons de parler proverbiales, des dictons de Paris

émaillent ses propos, et leur donnent une saveur un peu vulgaire,

mais piipianle. Au reste il écrit « à la vieille française », avec une

belle Â<rùt, enjambant les obstacles de la syntaxe, forçant la phrase

à le suivre par-dessus les barrièies des règles, n'ayant souci que

d'aller au but, et sans crainte de se casser le cou : toujours clair,

toujours vif, toujours fort, il a des constructions troubles, incor-

rectesT incohérentes, étirées ou estropiées : que lui importe? C'est

le moins coquet des poètes, et qui n'est jamais plus à l'aise qu'en

débraillé.

Ce poète avait plus de sentiment que de logique. Neveu de Des-

portes, il adorait Desportes, et Ronsard, et la Pléiade : quand Mal-

herbe se mil à maltraiter ses dieux, il voulut les venger, et écrivit

contre l'irrespectueux réformateur une admirable et incohérente

satire, où déborde la poésie, mais où il n'y a pus ombre de sens

critique. 11 affectait de ne voir en Malherbe (pi'un regratleur de

mots et syllabes; il lui reprochait de faire de la poésie une coquette

fardée : il s'imaginait que Ronsard et Desportes, c'était le beau

naturel, facile et nu ! Il ne s'apercevait pas qu'il écrivait contre

Ronsard autant que contre Malherbe : car il écrivait contre l'art', il

ne vovait pas qu'il défendait ce ipie Ronsard avait combattu comme
Malherbe : car il défendait le simple naturel, négligé, sans étuib'.

Il ne voyait pas eiilin qu'entre l'idéal de la Renaissance, et l'idéal

classique, ce qu'il exprimait était seulement l'idéal de sa généra-

tion, l'idéal de liertaul et de François de Sales :

iUen <|ue le naturel sa grài;e n'acconipaRiie;

Son front lavé d'eau claire éclate d'un beau tcinl...

Les nonchalances sont ses plus grands artilicea.
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2. RÉSULTATS GÉNÉRAUX DU XVl" SIECLE.

Dans ce d(''(ilé rapide des écrivains du temps de Henri IV, on n'a

pas eu de peine sans doute à saisir au passage quelques traits

communs de ces physionomies si différentes.

Après le vigoureux élan des humanistes pour s'élever à la hau-

teur des œuvres anciennes, après les convulsions politiques et

religieuses qui ont remué les âmes jusqu'au fond, la littérature,

comme la France, se repose. L'individu qui a tenté de se faire

centre et maître du monde, reçoit une règle et restreint ses ambi-

tions. L'édifice social, politique, religieux, moral est reconstruit;

chacun s'y loge à sa [)lace pour travailler dans sa sphère. Un grand

besoin d'ordre et de paix s'est à la longue éveillé, surtout dans le

peuple et dans la bourgeoisie : on se réfugie dans la monarchie

absolue, à qui l'on demande le salut de l'État et la protection des

intérêts privés. Malherbe, Du Vair, Montchrétien, Olivier de Serres,

Régnier, chacun à sa façon, avec les nuances de son caractère,

traduisent ce réveil de la foi monarchique dans laquelle s'unissent

le patriotisme et l'amour du travail pacitique.

De la même source est sortie la tolérance religieuse. La France

reste catholique, mais elle accepte des fils protestants. La contro-

verse se règle : des deux côtés, on cherche à confirmer des fidèles,

plutôt qu'on n'entlamme des soldats. L'Eglise catholique, avec

Du F^erron et François de Sales, achève sa réforme intellectuelle,

elle retrouve la science et l'éloquence. Les protestants, il faut bien

le dire, s'etfacent de la littérature, dès qu'ils désarment : ils se

perdent dans la masse catholique, tandis que leur D'Aubigné, eu
qui revit tout le xvr- siècle individualiste, anarchique et lyrique,

lâche, retiré en son coin, ses chefs-d'œuvre grognons et surannés.

Par la restauration de la monarchie absolue et de la religion

catholique, l'esprit français écarte les questions irritantes et dan-
gereuses. Comme il affranchit sa pensée, en supprimant la crainte

des applications pratiques, il la rend efficace, en -étant la tenta-

tion des aventures métaphysiques. Montaigne a bien délimité

l'inconnaissable : mais s'il vit à l'aise dans son positivisme, tous

les esprits qui ne peuvent se passer de cerlitude^demandent à la

toi de parler où la raison se tait. Ainsi se superpose l'Evangile à

(a philosophie, avec Charron, avec Du Vair. Bien assurée de ce

côté, la raison, mûrie dans les agitations du siècle et l'étude des

anciens, se reconnaît juge souveraine de la vérité qu'on peut con-

naître, et la littérature s'imprègne d'un rationalisme positif et

scientifique. Le domaine de la foi est réservé : hors de là, tout se
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décide par raison. Co ijui anièiie deux ronsOqiicnces : la liltcra-

turo (levionl lexprossion do la vérilô: il l'aiil donr quVIlo soit sin-

cère et objcclivc. Puis, il faut qu'elle tourne du lyrisme à l'élo-

quence. El nous voyons précisément ces caractères ap|)araUre dans

les écrivains dont j'ai parlé.

La littérature où la raison tend à dominer, s'oriente vers l'uni-

versel : elle reconnaît pour son ohjel ce dont chacun trouve en

soi la vérité et l'usa^'e; rien ne lui sera plus propre que la vie

humaine, (|ue les faits morau.v, les forces et les freins que met en

jeu dans l'âme l'existence de chaque jour. Le technique tend donc

à être rejeté hors de la littérature, qui aura pour objets piiiicipaux

la peinture des mœurs et la réj.'le des mœurs; l'une appartiendra

surtout à la poésie, et, par l'autre, la philosophie et la théologie

resteront des {genres littéraires.

Sous la pression des tristesses morales de cette époque troublée,

une sorte de stoïcisme chrétien s'élabore dans les âmes qui ont

besoin de faire provision d''éneryie. Montaigne ne put suffire qu'à

ceux qui vivaient comme lui retirés en leur château, sans action et

sans responsabilité. On conçut qu'il fallait donner une autorité

supérieure et un fondement rationnel a la règle ties mœurs, et l'on

résolut encore ce problème par la superposition du christianisme

à la sagesse humaine des anciens. Le désordre des mœurs, la dif-

ficulté des temps font embrasser ce que la Bible et l'antiquité ont

de plus fort et de plus austère dans leurs doctrines morales, hu

Plessis-iMornay ', d'Urfé -, etc., paraphrasent Sénèque que Malherbe

traduira; Du Vair traduit Épictète, en même temps qu'il médite

Job et Isaïe. Le tendre François de Sales, sous l'aménité lleurie de

ses discours, arme la volonté, et lui donne tout, pour lui tout

demander. Dans ce réveil de l'énergie morale se prépare nt et la

théorie cartésienne de la volonté et la tli'êOrJJLjÇûttSninîf ^^

l'héroïsme : et là se trouve l'explication de la faveur que rencon-

trera le jansénisme, cette forme forte du catholicisme.

Après le grand effort de la Pléiade pour créer de toutes pièces

une littérature artistique, nous constatons sous le règne de Henr| IV

un retour au naturel. Mais ce n'est pas le naturel de Marot : à force

de s'étirer, l'esprit français a grandi; à forc-e de se guiiuler, il s'est

haussé. Les écrivains s'abandonnent et savourent le plaisir de ne

pas se a>nlraiudre : de là celte composition un peu lâche, cette

abondance diffuse, cet écoulement paisible^ pensées, ceiTëTârgeur

élale du style fluide et Jenl. Régnier, si vif, si ardent, est aussi

désordonné et prolixe que les autres. Il y a dans presque toutes les

1. Dnn» se» nisroiirs île la vie et de la mort (lîSTTi).

'.;, Uaiis ses Epitres inorulm, écrites en prison ^Ifil^â).
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iruvres du U iiips une molle détente, un éclat aimable et doux, \

une nonchalance négligée; la sécheresse des pointes et de Térudi-

tion se détrempe,, pour ainsi dire, dans les tièdes courants de

limaginalion el de la sensibilité '.

La centralisation littéraire n'est pas faite : la littérature échappe

encore au joug du monde et de la cour. D'où ces deux effets, qu'il

y a encore des (puvres Uftéraires dont les sujets ne sont pas mon-
dains, et dos écrivains provinciaux, qui vivent loin de la cour et de

Paris. Gomme il n'y a pas encore de goût public, et qu'il n'y a <

plus i^e doctrine d'école, chacun suit en liberté la pente de sa

pensée et va où les nécessités de sa vie intellectuelle et morale le
;

poussent^ Les grandes ambitions d'art ont disparu. Le Ijrisrne
'

s'affaiblit dans la sentimentalité élé^'iaque. La fantaisie et la

raison, Te~rvrisme et l'éloquence s'équilibrent. Sous le pédanlisme

de la Renaissance commence à percer l'originalité classique. On
fleurit encore ses discours de souvenirs; François de Sales met de

l'histoire naturelle dans la théologie, et Montchrétien de la

mythologie dans l'économie politique. Cependant le fond révèle

une pensée déjà indépendante, qui choisit sa matière selon le

besoin, et la traite selon la vérité. Il reste aussi chez les poètes

des traces de pétrarquisme, mais nous sommes loin pourtant de

Desportes. De toute façon, les ouvrages de la période qui nous

occupe sont de bons Francis. Il y a là un temps de repos et

djndé^liajjance pour notre littérature entre les deux invasions de

l'italianisme, dont la seconde s'aggravera d'une invasion espagnole.

Un esprit sérieux, pratique, sensé, bour^eois^a pris possession

de la littérature, et, comme dans l'ordre politique et religieux, il

ne rêve plus de subversions ni de reconstructions totales. Il ne

songe qu'à utiliser et jouir. L'idée capitale de la Renaissance est

passée dans les faits : la substitution des genres gréco-romains aux
vieux genres français est définitivement acquise, et noire littéra-

ture, à peu près détachée du moyen âge, va se relier à l'antiquité.

Alors se déterminent la plupart des genres et des formes impor-

tantes de notre art classique. Vauquelin et Régnier organisent la

satire : Hardy, dont j'ai remis à parler, établit la tragédie, Mal-

Gërbë règle ce qui peut subsister de lyrisme. Dans la prose, deux
grands genres se laissent discerner : le discours moral et rêl5î}uence

religieuse. Enfin, ici s'attache le romaii.

1. Cela ne s'applique guère à Henri IV, toujoupe avisé, et peu sentimental. Se^
Lettres •.-.ont nerveuses et sèches, avec quelque: fiis(;(îs d'imaeinalion ; il f;uit so défier

des apoci-yplies, parfois les plus charmantes (/fer. d'f/ist. litt., 1896); ses harangues
sont vives, fermes; la bonté et l'autorité y sont attentivement combinées.

Éditions : Lettres missives de Henri IV (Doc. inéd. sur l'Hist. de France), 1843-

1876. 9 vol. in-4; Dussieux, Lettres intimes de Henri fV, in-8, 187G. — A consulter :

Guadet, Henri IV, saiiie, son ceucré et sea écrits, 2« éd., Paris. 18S2.
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En revanche i\ous assistons à l'avortenient d'un f^onre qui fut

considérable dans l'antiquité : c'est l'histoire, l/osprif qui ten<lait

à prévaloir abolissait le sens historicjue par l'attentioii exchisive

(|u'il donnait à la commune et immuable essence de l'humanité.

Si l'homme est le même dans tous les temps, l'histoire est chose

bien mince, et la vérité historique n'est plus perçue. Puis le

divorce de l'érudition et de la littérature est opéré, et l'on trouve

de la science sans art comme chez Fauchel ou La Popelinière, ou

de l'art sans science, comme chez Du Haillan ou Dupleix '. Et dans

tout sujet les modernes sont en présence dune masse de docu-

ments, qui rejette les esprits littéraires vors les genres où l'inven-

tion est plus libre, vers l'observation morale ou vers l'analyse dra-

matique. Enfin les Mcinoin's sont les œuvres histori(iues (pii satisfont

le mieux des esprits curieux avant tout de la vie et di^ l'homnit'. Deux

(iMivres mettent alors en linnière l'avortement du genre historique :

d'abord l'admirable corps d'Histoires du président de Thou -, si

exact, si informe», si impartial, et qui, écrivant en latin avec les

mots et la couleur de Tile-Live, n'arrive qu'à faire un pastiche; en

second lieu la célèbre Histoire Romaine de M. Coeffeteau, regardée

comme un modMe de la prose frauçaise, et qui n'est qu'une tra-

duction paraphrasée de Florus, sans érudition ni critique.

L'histoire, au sva"-" et au xvni'' siècle, ne s'insinuera dans notre

littérature que sous la forme d'un autre genre et comme incidem-

ment. Elle sera utilisée par la théologie, par la controverse, par la

philosophie, pour leurs fins propres et spéciales. Elle ne vivra pas

par elle-même. Déjà Bèze, par son Histoire eccli'siasiiqite des E(jlises

Réformi'es (1580), avait bien marqué le biais dont on la prendrait

chez nous, quand on voudrait s'élever au-dessus des Mt'inoires per-

sonnels et des Disucrtatiotix érudites. Il est curieux que ce genre

tout impersonnel de l'histoire ne devait arriver à se constituer dans

noire littérature que pendant le plein triomphe de la littérature

personnelle : histoire et lyrisme se tiennent plus qu'on ne croit. En
tout cas, l'élimination de l'histoire et l'extinction du lyrisme, au

début du xvir*' siècle, sont ilcux phénomènes qui annoncent la pro-

chaine floraisoD de l'esprit classique.

1. Les Antiquités de Fauchel paraissent de \7ù'.) a 1601. La Popelinière donne

en 15S1 son Histoire ilc France depuis l'an 1550. Du Haillan fait imprimer en 1576

son Histoire du France (depuis les origines). Dupleix (qui meurt en 1661), donne sa

preniiire édition en 16'il ; la science qu'il mêle à sa rhétorique vient d'André Duchesne.

— A consulter: A. Thierry, Lettres sur l'Histoire de France et Dix Ans d'étude»

histori/jics.

2. Jacques-Aupusle de 'rhou 0553-1017) n unimença vers IMI à ér.rire VHistoire de

son temps. qUii parut do 1604 à 1CI7. — Éditions : IGïO, 4 vol. in-fol. ; 1733, Londres,

1 vol. iu-fol.
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CHAPITRE II
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^
LA LANGUE FRANÇAISE AU XVP SIÈCLE'

Surcharge et confusion au début du siècle. Effort pour régulariser la

langue. Comment la langue s'éclaircit : exemples tirés de Calvin.

Retour au naturel : facilité et diffusion à la fin du siècle. Ce qui

manque et ce (ju'on souhaite.

Les premiers humanistes qui essayèrent, dans des traductions

ou autrement, d'appliquer la langue vulgaire à de hautes pensées,

se sentirent fort embarrassés. Habitués au latin, au grec, à des

langues mortes dont ils trouvaient les formes fixes, les règles cer-

taines, le type désormais immuable dans les écrivains anciens,

ils cherchaient le français et ne le trouvaient nulle part. Nous
trouvons le témoignage curieux de cet embarras dans la Préface

que Pierre Robert Olivetan mit à sa traduction de la Bible (153S) :

« Aujourd'hui pour la plupart le françois est mêlé de latin et

souvent de mots corrompus : dont maintenant nous est difficile

les restituer et trouver. Ainsi donc par faute d'autres termes avons

été contraints d'user des présens, en nous accommodant à noire

temps, et comme parlant barbare entre les barbares. Au surplus ai

étudié tant quil m'a été possible de m'adonner à un commun
patois et plat langage, fuyant toute afTecterie de termes .sauvaiges.

1. Hatzfeld et Darmesteter, le XVI" siècle en France, Paris, 5« éd.. 1SS9; A. Be-

noist, la Syntaxe française entre Palsfjrave et V<iuf/elas, Paris, 1877, in-S : Livet,

la Grammaire et (es Grammairiens au xvi" siècle, Paris, 1859; De Blisïnières,

Essai sur Amyot, Paris,. tS5i ; Thuro), Histoire de la prononciation, 2 vol. in-8,

1881-84; Henri Rslienne. les Dialoi/iies et Traités sur la langue française \ E. Pasqnier,

Recherches et Lettres (p. 5i-lli, 2r3-->31 et 229-236 dut. II de l'éd. Feugère) ; les

"glossaires attables de mots des éditions des écrivains du xvfsiocle. Marly-Laverui\.

La langxLe de la Pléiade, r.oll. de la Pléiade française. Appendice, l. I, Lemêrre,
189R. F, Brunot, Histoire de la lanr/ue /ranruise, l. 1 et 11, I'.'05-I906.
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cmmasqui'S et non a coutumes, lesquels sont écorchés du latin.

Toutefois que, à suivre la itropriété de la langue française, ello est

si diverse en soi selon les |)ays et réfiions, voire selon les villes

d'un même diocèse, qu'il est bii?n difficile de pouvoir satisfaire à
lonli's oreilles el de [)arler à tous intelligiblement. Car nous
voyons que ce qui plail à l'un, il dcplait à l'autre : l'un aiïecte une
diction, l'autre la rejette el ne l'approuve pas. Le Fiançais parle

ainsi, le Picard autrement, le IJourguignon, le Navarrais, le Pro-
vençal, le Gascon, le Languedoc, le Limousin, IWuvergnat, le

Savoisien, le Lorrain, tous ont chacun sa particulière façon de

parler, ditl'érentes les unes des autres. »

C'était au mC'mc temps que (ieofTroy Toiy et *l{abelais se

moquaient des pédants qui « despuniaient la verbocination latiale »

et corrompaient le français. Ils en aimaient donc la pureté, ils en

iespcctai<Mit la propriété : mais ils le sentaient pauvre et maigre,

el où il défaillait, ils tachaient de le refaire et con)pléter. « Com-
ment donc! dira Henri Estienne, ne sera-il loisible d'emprunter

d'un autre langai<e les mots dont le nôtre se trouvera avoir faute? »

Personne ne s'en lit scrupule : l'enrichissement de la langue était une

nécessité liée au développement de l'espiit; puisque la formation

populaire avait laissé perdre du latin tout ce qui représentait la

haute culture, il fallait bien aller l'y rechercher, maintenant

qu'on voulait s'approprier cette cul tu re.Oresme déjà, sous Ch.i ries V,

y avait été contraint : ce fut bien autre chose quand toute une

armée d'ardents et studieux esprits, théologiens, philosophes, tra-

ducteurs, imitateurs, penseurs originaux, se mit à parler en langun

vulgaire sur toutes les plus ardues et plus graves matières. Outre

les savants, nul ne se fait faute de prendre des mots à sa fantaisi» :

le faux principe de Ronsard que la perfection dune langue est

en proportion du nombre do ses mots, abuse tout le mq;ide, et par

dévouement à la langue nationale, on en vient à perdre tout res-

pect de son génie et de sa pureté. Les soldats, les courtisans, les

dames reçoivent par mode les mots des étrangers auxquels nos

Français vont se frotter, ou qui viennent chercher tbrtune chez eux.

L'Italie avait été un trop actif agent de notre Renaissance, pour

ne pas avoir imprimé fortement sa marque jusque sur notre lan-

gage; rEs|)agiie à la fin du siècle regagne du côté de l'influence

intellectuelle ce qu'elle perd en inCluence politique; elle nous

insinue de ses manières et do ses façons de parler.

De là l'extraordinaire extension de la langue française au xvi* siè-

cle. De là sa merveilleuse et confuse richesse. Le vocabulaire s'enlle

à crevei. Il retient les mots du moyen âge : acniacr, ardoir, baWr,

yabei., chérir, ost, ^ade, vesprée; crut, ccstuy, icest, cil, icel, icelui,

avec celui. 11 reçoit des mots et des formes des dialectes : du wallon,
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du picard, du vendomois, avec Honsard; du gascon, avec .Monluc

el IVIontaigne; du lyonnais,. avec Habelais, comme cette forme uima-

rent si fréquente dans Panta(jrwl. Le latin fournit à Du Bellay, qui

conseille d'user de mots purement français, ces néologismes que lui

reproche Fontaine : viyilcr, hiulque, oblivieux, intellect, sinueux, etc.

Du Bellay introduit pa^j'tt', et Desportesp«(/fMr. On voit entrer aussi

aèfjation, amplification, agitation, exercitation, iunumcrable, manu-
i.ntion, spclonque, suspHion, aagctie, vitupère, etc. Le grec fournit

toute sorte de termes d'art, de science, de philosophie, de politique,

comme ce mot de po/tce au sens étymologique de gouvernement,
comme économie, pour ménage, ou bien encore squelette, etc. Vien-

nent ensuite les composés, que conseille Ronsard, que défend

Henri Estienne et que prodigue Du Bartas : porteciel, portcflnm-

beaux, fu.iut-bntyant, doux-amer, etc. Le provignement fournit

œillnder, ébenin, larmcux, et, en dehors même de la Pléiade, périller

qui est dans François de Sales, escluoer, grenouiller, qui sont dans
Montaigne, etc. Les diminutifs, archerot, enfançon, etc., pullulent.

Les Italiens nous envoient courtisan, escorte, spadassin, bouffon, char-

latan, costuine, escrime, infanterie, cavalerie, grotesque, antiquaille,

réussir, etc. ; les Espagnols, colonel, algarade, hâble>\ bizaire, paran-
gon, parangonncr, etc.

Même mélange dans les constructions. On y trouve des italia-

nismes : comme ainsi soit que, là où, comme celui qui, etc. ; des hél-

lénismes, comme le beaucoup amasser, Vétre prompt à exécuter,

comme aussi le fréquent usage des adjectifs neutres, Yintel-

ligible, le choisissable, etc. Mais la lutte est surtout entre la vieille

langue et le latin. Il reste dans la conjugaison des traces de l'usage

du moyen âge :1e latin nous donne sa proposition infinitive, qu'on
trouve, il est vrai, déjà acclimatée dans Commynes et dans Marot,
mais qui devient alors tout à fait commune : il nous donne aussi

toutes les constructions du relatif, soit éloigné de son antécédent,

soit dépendant dun participe ou d'un inlinitif, et non d'un mode
personnel du verbe. Parfois les deux syntaxes concourent au lieu

de se contrarier, et le latinisme vient en aide à l'archaïsme dans
l'omission fréquente des pronoms sujets, dans la suppression de la

conjonction que devant le subjonctif, et surtout dans l'usage si

développé alors de l'inversion.

Du latin aussi viennent ces idées, arbitraires et erronées le plus

souvent, d'analogie et de régularité, qui bouleversent la langue et

jusqu'à l'orthographe Grammairiens et écrivains s'imaginent rap-

procher le français du latin et en panser la corruption, quand ils

hérissent pédantesquement leur écriture de lettres parasites qu'ils

croient étymologiques, et quand ils essaient de ramener violem-
ment au genre masculin les mots en eur et en our dérivés du latin
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en 0/', que l;i spoiitanéilé de la lormalioii populaire avait faits

féniiriins dt^piiis des sii^'cles. lin desellels bizarres de colle réforme,

et qui eu nioulre riiie|ite lourdeur, c'est la tontalivp de transforma-

tion de certains adverbes en ment. Il y avait bientôt deux sièi'ies

que les adjectifs dérivés de la classe où la forme en latin est unique

pour les deux genres masculin et féminin, s'assimilaient peu à peu

aux autres, et que f/rr/nd, fort, etc., s'enrichissaient de terminai-

sons féminines par radjonclion d'un e muet. Cette opération étail

à peu près achevée : mais alors les adverbes dérivés du primitif

féminin de ces adjectifs ciioquèrent comme anormaux. Si l'on

disait bonnement^ pourquoi dire innocemment, savamment, loyau-

mcnVl On crut plus correct de dire innorentement , savuntement, Iq;/ii-

lement, quoiqu'on réalité on achevcU ainsi de s'éloigner du latin.

Mais la régularité, c'est-à-dire l'uniformité, le voulait. Aussi fut-ce

pendant tout le siècle, et chez les mêmes écrivains, la plus étran^'e

confusion de formes anciennes et nouvelles, comme il apparaît

bien par l'usage actuel, où très capricieusement sont parvenues

tantôt les unes et tantôt les autres. Nous disons innocemment, et

nous disons loi/nlement.

Ce soudain grossissement et cette régularisation téméraire eurent

pour premier effet de rendre la hugue plus trouble. Ce n'élait plus -

seulement de ville à ville, c'était de livre à livre que les mots et les

formes changeaient. Et dans la construction des phrases, l'allure si

nette, si dégagée de la vieille langue se ralentit, s'embarrasse,

s'alourdit, les phrases s'enchevêtrent, se nouent ou lilent. Par l'in-

version notamment, une réaction de l'ordre analytique vers l'ordre

synthétique se fait contre le vrai génie et le certain avenir de la

langue. Il y a à cet égard un recul visible de Marot et de Com-
mynes à Rabelais, à Calvin, à Montaigne surtout dont j'ai dit déjà

combien la phrase est étrangement inorganique. Cependant après

un temps d'hésitation et comme de retlu.\,les nécessités pratiques

et vitales font reprendre à la langue son cours naturel : la |)lirase

se dégage et si, j'ose dire, se retrouve. Pour écarter les inégalités

imputables à l'individualité, regardons les deux traductions que
Calvin doime de son InstUiiHun en iïr'ti et en 1500, et voyons com-
ment en moins de vingt ans, jiar le seul usage, la langue s'est fd-

Irée et clarifiée. En 1541, Calvin t'crit :

« Voihà pourquoi tous les Etals d'un commun accord conspirent

en la <;ondamnalion de nous et de notre doctrine. De cette alTec-

tion ravis et transportés ceux qui sont constitués pour en juger,

prononcent pour sentence la conception qu'ils ont apportée de leur

maison. »

En liiôU : « Voilà pourquoi tous les États d'un commun accord

conspirent à condamner tant nous que notre doctrine. Ceux qui
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sont constitués pour en juger, étant ravis et transportés de telle

affection, prononcent.... »

i541 : M Or à toi appartient, Roi.... »

. 156U : « Or c'est votre oflice, sire.... »

1541 : « Et ne te doit détourner le conteninement de notre

abjection. »

1560 : « Et ne devez être détourné par le contennnement de

notre petitesse. »

la41 : « Mais nous ne lisons point ceux avoir été repris qui

aient trop puisé.... »

1560 : « Mais nous ne lisons point qu'il y en ait eu de repris

pour avoir trop puisé. »

1541 : « Cestuy étoit Père, qui.... »

1560 : « C'étoit un des Pères, qui.... »

1541 : « Voysent maintenant nos adversaires.... »

1560 : « Que maintenant nos adversaires aillent.... * »

Et pareillement Calvin remplace en 1560 loquacité par babil,

abnégation par renoncement, diriger par adresser, subjuguer par

dompter, expéter par désirer, promouvoir par avancer, médiocre par

moyen, cogitation et présomption par pensée, locution par façon

de parler, etc. C'est le résultat de dix-huit années de travaux,

d'écritures multiples, de prédications incessantes, qui ont formé en

lui une faconde toujours claire et coulante. L'exercice populaire de

la parole a poli plus tôt le langage de Calvin, en a retranché l'excès

et la « débauche » : tout le siècle finit par y venir. La bouffissure

se réduit et la raideur se détend. Bertaut, Régnier, Monlchrttien,

Fiançois de Sales, Du Vair se réduisent à l'usage du peuple, au

parler naturel et commun. Les composés à la mode grecque ^, le

provignement, les emprunts aux patois se font de plus en plus

rares. L'archaïsme et le latinisme s'efTacent à la fois et se

fondent dans l'aisance spontanée de la phrase française : si bien

qu'à vrai dii*e les vestiges de la vieille langue passent à l'état de

licences bizarres, et les formes latines tendent à devenir une ques-

tion de style plutôt que de grammaire.
Mais là, comme dans la poésie, le progrès n'est pas sans com-

pensation : littérairement, je préfère le premier style de Calvin, si

laborieux, mais si plein et si nerveux, à la facilité pâteuse qu'il a

plus tard acquise. Et en général le défaut de cette langue de la fin

du siècle, entre 1580 et 1620, quand le génie individuel ne la réveille

pas, c'est une sorte d'égalité diffuse, sans nerf et sans accent.

On sent bien que la langue s'est réglée plutôt par une sorte de

1. Lettre à François I"', éd. du Corpus Reformatorum , t. III.

9,. M. Chénevière'a'on a compté que deux dans Bertaut, porte-larmes 6l fausse-foy.
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lassitude fjénérale que par une intime solidité d'organisation;

tju'tîlle reste livrée à tous les hasards de la fantaisie individuelle;

(ie toutes pails on aspire à Tordre, à la stabilité, à l'unité. C'est le

cri général : Henri Kstienue protestait contre le débordement de
l'italianisme, au nom du « pur et simple » fiançais : il est vrai

que le latinisme ni l'hellénisme ne l'elTrayaient. Mais Vauquelin

prescrit d'être chiche et caitt à former des mots nouveaux. Du
i'erron, dans sa hhrtoriqne nacrée, pi.rle de fixer la langue. Etienne

Pas(|uier estime ((ue les changements n'ont j)as été toujours des

progrés, conseille de laisser la langue digérer ce qu'elle pourra des

latinismes qu'elle a déjà absorbés, et rejeter le reste ; et, pour l'en-

ricliir à l'avenir, il compte sur l'exploitation des matériaux que

l'usage du peuple loiirnira. Montaigne, nous l'avons vu, est d'un

avis pareil, et il indique comme idéal à poursuivre la substan-

tiplle et nerveuse simplicité des anriens. On se demande on est le

vrai t'ranrais : aux Halles? au Palais? a la (Jour? Pour Pasquier, il

est par toute la France, dans toutes les provinces. L'usage de la

Cour ne prévaudra qu'au début du siècle suivant '. Ainsi, lixation,

épuration, mise en valeur de la langue française, voilà les trois

articles de la réforme universellement réclamée.

Ce sera l'œuvre de Malherbe : il resscn-era la poésie et la langue,

qui s'écoulaient et se fondaient. Il les rendra plus denses, en leur

retranchant du volume : il donnera une structure artistique à la

masse inorganique du vers et de la phrase.

1. Montaigne, I, 25; III, 5; Pasquier, Lellrcs, H, 12.
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LA PRÉPARATION DES CHEFS-D'ŒUVRE

CHAPITRE I

MALHERBE

Le proférés de Malherbe. Sa personnalité, étroite et vigoureuse.
Tendance h l'universel; goût de l'éloquence. — 2. Desseins et théo-

ries de Malherbe : la réforme de la langue. La réforme de la

poésie. Il a sauvé l'art. Malherbe et Théophile. — 3. Raisons du
succès de Malherbe. Erreur capitale de sa pratique.

L PROGRES ET CARACTERE DE MALHERBE.

Les premiers vers de Malherbe (loTo) sont d'un provincial pour
qui Vauquelin est un grandhomme *. Ses Larmes de saint Pierre (lo87)

1. A consulter : Lolhcisscn, Ge-^chiclde dcr franz. Literalur im xvii Jakrhundert,

Wien, 1877-84, 4 vol. in-8.

2. Biographie : François de Malherbe naquit à Caen en 1555 d'une famille de
magistrats locaux, l'aîné de neuf enfants. Son père élait protestant dès 1541 : quatre

de ses frères et sœurs furent baptises dans TEirlise léformée. Malherbe resta catho-

lique, s'attacha au duc d'Ançrnulême, fils naturel de Henri II, et le suivit en Pro-
vence comme secrétaire, en 1576. Il avait fait 1 année précédente ses premiers vers,

a. l'occasion de la mort d'une jeune fille, Geneviève Rouxel. Il se maria en 1581 à la

fille' d'un président au Parlement de Provence, Madeleine de Coriolis, deux fois veuve
déjà: il en eut trois enfants. ;i qui il survécut. Après la mort du duc d'Angoulême
(1586). Malherbe vécut en Normandie, a^sez frêne, il fil imprimer en 1587 ses Larmes
ie saint Pierre, qu'il dédia a Henri III. Il habita de nouveau en Provence de 1505
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sonl <li^iit's de Despoitos ; l'oiigiiial est ilHlicii, vl la Iradurtiun en

rend à mervoillc raffrterie hrillaiile. I>a oonsolalioa ii_ûu l'crier

(lo'J9) et l'ode à Marie de Médicis (1600) marquent une iiK'illcure

manière, et plus orij^inale. Malherbe suit son siècle : il inaiclie

vers la simplicité et vers le naturel; ses vers ont cette altondance

aisée, cetle mollëssê^aimaHe, ces vtves couleurs «jui sont les i|ualités

communes de la littérature au temps de Henri IV. l'ne touche

plus Terme, certains accents de vij.Mieur, et surleut la beauté

achevée du travail révèlent la personnalité de l'écrivain. La Prière

pour h; roi allant en Liinoiisiu, par la douce alline de la slrojihe

lleurie d'images, n>st encore que la perfection du style des Mont-

chiétien et des Rertaut: ruais déjà dans l'ode sur l'attentai de Jacques

deslsles(l()0ij), plus sensiMemcnt dans l'ode sur le voyage de Sedan

(1007), le sjjle se serre, se tend; les iniaj^es se ramassent en traits

énergiques et pn'cis; l'elt'ortde l'artiste qui veut égaler son expres-

sion à sa pensée se trahit par une sorte de brusquerie nerveuse;

cette poésie forte, pleine, un peu dure, trouvera ses plus complètes

expressions dans la Paraphrase du Psaume CXLV oX dans VOde à

Louis XIII allant cMtier la Rébellion des hochelois (1628).

Voilà le progrés de Malherbe, qui aboutit à la création du style

dont la première génération des classiques du xvm« siècle usera.

Il n'avait pas un tempérament très riche. Chapelain estime qu'il

« a ignoré la poésie », et le met, pour le génie naturel, au-des-

sous de Ronsard, ce qu'accordent aussi La Bruyère et Hoileau.

En cflét, si l'on regarde les quatre mille vers qu'il a écrits, ce n'est

ni l'abondance des idées, ni la force de l'imagination, ni la pro-

fondeur du sentiment qu'on y peut admirer. Ce poète lyrique n'a

à 1598 et (lo 1599 à 1605. En 1600. h Aix, il offrit son Ode déjà de bienvenue à Marie de

Médicis. Iji lfi05, Djs Yvoleaiix lo présenla au roi, à qui Dti Perron l'avail loué, cl sur

la recominnndalion de Henri IV, le prand écuyer, M. do BcUepardp. donna une charge

d'écuyer du Hoi au poêle, qui fut aussi Kenlillionime de la chambre. Il fui bien Irailé

de la r('';,'enle, (jui lui donna une i)ension. Il élait assez Apre solliciteur, et savait

se faire payer de ses vers. Louis XI II lui donna 500 crus pour un sonnet, et Riche-

lieu le fit trésorier de France. Séparé amicalement de sa femme, qui vivait en Pro-

vence, les f^rands chagrins lui vinrent par son Uls Marc-Antoine, qui se flt condamner

il mort |xiur duel, et qui, à peine gracie pour cotte affaire, était tué dans une autre

querelle en 1626 : le vieux Malherbe )iiiursuivit éncrtriquemenl le meurtrier et ses

conipapnon", qu'il accusait d"assas9iniil. Il mourut en UWS.

Éditions: fKw<rrs, Paris, 16:îO, in-1; éil. Lalanne (coll. des Grands Ecrivains),

Ilachelle. 5 vol. in 8, 1862. - A consulter : Sumte-Beuve, Poésie au xvi» siècle. Uonn-
Al))heran, Hvcherclics hioijraphiques sur Mnihcrhe, Aix, 1810, in-S De Oournay. Éliitic

sur la vif et les trurres de Mnllierhe {M'im. cle r.\c,'id. de Cacn), IS52. A. Gasté. In

Jeunestr df Mallierlir, Caen, IS'JO, in-8. ti Allais, A/iil/ierhc, IS0\ K. Hruuot, la Doc-

trine de AJiilherbc. Paris, 1891. in-8. F. Hiuneticre, lu liéforme de Mulkerhe et l'évo-

lution des (j cures. Hevue des Deux Mondes, I" diSrembre 189"2. .\\\\quA, Anecdotes

inédites sur Mnlherlw. sup^dèment de la vie de Malherbe par Hacau, Paris, I8th?.

V. Uuurrieuuo, .Valherlie, l'oints obscurs et nouvenuxdcsa vie normande, Pari», in-8, 1896
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guère parle' île la nature; il n'en tire même pas beaucoup de com-
paraisons, ou d'ima^'cs; celles dont il use le plus volontiers, et qu'il

répète iurati|^ablenient, il les prend moins dans la nature que dans

ia mytliologie et l'histoire. Il a Timagin-ation livresque de l'honnête

iionime (]ui a fait ses classes et vécu à la ville. Il a parlé de l'amour,

plus souvent qu'il ne l'a ressenti : plus ingénieux encore, plus guindé
il plus aiambiqué, quand il adresse ses propres soupirs à la viconi-

itsse d'Auchy, que lorsqu'il porte ceux du roi à la princesse de

(,onli. il a parlé de la mort : toujours on sent Horace, ou Sénèque,

ou la Bible derrière lui. Il n'a guère varié les éléments de sa

poésie : toutes ses grandes odes, à Henri IV, ù Marie de Médicis,

a Louis XUl, au duc de Bellegarde, présentent les mêmes maté-
riaux et le même argument : éloge des actions passées, prédiction

des prospérités futures, développements moraux et applications

mythologiques. Jamais il n'a pu parler à Henri IV sans lui pro-

mettre la conquête de l'Egypte.

Mais méfions-nous : Malherbe a pourtant une personnalité vigou-

reuse. C'est quelqu'un, c'est même un étrange original, que ce gen-

tilhomme de Normandie, si fier de sa race, d'un si robuste orgueil,

au verbe rude et incivil, autoritaire, brusque, indifférent en reli-

gion, mais respectueux de la croyance du prince et de la majorité

des sujets, très soumis à l'usage et très épris de raison, disputeur,

argumenleur, philosophe et fataliste, plus stoïcien que chrétien,

très matériel et positif, au demeurant honnête homme, et de plus

riche sensibilité qu'on ne croirait d'jbord. La mort de son fils

Marc-Antoine l'aflbla : bien des années auparavant, il avait écrit à
sa femme, sur la mort de leur fille, une lettre déchirante. Sa
poésie est plus étroite et plus sèche que sa nature. Il n'a guère

laissé passer dans ses vers que les parties de son humeur qui

étaient inséparables en lui de toute pensée : il a retenu, renfermé

tout ce qu'il a pu de ses émotions intimes. S'il a donné un sonnet

h Marc-Antoine, ce consolateur de Du Périer n'a pas fait un
vers sur sa propre fille, qu'il pleurait tant. Je 9ens chez Malherbe,

dans le choix des idées et des thèmes, un effort pour écarterje

particulier, le_su.bj.ectif : il choisit les sujets où son- espTîl" com-
munie avec l'esprit public, les sujets d'intérêt commun. Il chante

la paix rendue à la France, l'ordre restauré avec la monarchie,
la haine de la guerre religi'euse et civile : choses qui lui tiennent

au cœur, mais à tout le- monde avec lui. Il dit aussi les grands
lieux communs de la vie et de la mort; il les dit en apparence
g:ans intérêt personnel, dérobant la particularité de ses expériences

sous l'impersonnelle démonstration de la vérité générale. Qu'est-

ce à dire, sinon qu'il élimine le lyrisme au profit de l'éloquence,

qu'il donne à la raison la préférence sur le sentiment, et qu'enfin



360 LA PRKPARATION DKS CHKFS-D'ŒUVHK.

il rst d'un temps où le moi commence à paraître haïssable?

Prenons Malherbe dans ses bonnes pièces, dans ses odes histori-

ques et ses stances relif,'icuscs : ce sont des (inivres fortes et sim-

Sies, où il y a, en vertu même dfs sujets, plus de cunviclioû qxie

ë'passion. plus de raisonnement tpiè d'ilTusion; lu niouvetnenl, la

chaleur viennent surtout de rintelligenCe. Cela est sombre, juste,

fort, exactement proportionne et solidement équilibré : en un

mot, cela est cxniipld. Bonnes en elles-mAmes, ces pièces sont

excellentes surtout par les leçons qu'elles donnent : et Mailnrbe

a bien entendu qu'il en fûl ainsi. Sa [iratique n'est qu" le reflet et

l'effet de sa théorie, où l'ont amené, aux environs de I an lOOO, sa

réflexion, le besoin profond de son espiit, et sans doute aussi 1*^

contact d'une inlellif,'ence telle qu'était celle du pivsident Du

Vair.

2. REFORME DE LA LANGUE ET DE LA POESIE.

Avec une très claire conscience du possible et du nécessaire en

l'état prcrsent des choses, Malherbe lit la liquidation générale du

xvi*^ siècle, il fut grammairien autant que poète; il se donna poùfr

mission de réformer la langue et le vers, et d'enseigner aux poètes

a manier ces deux outils du travail littéraire. Avant toute chose,

il est de son temps; et c'est pour cela qu'il réussit. Il ignore Ic^

Grecs, et méprise Pindare; il est plutôt latin; ou mieux il est tout

français, et donne autorité à ceux des' Latins qui lui offrent des

modèles de son goût intime : aux orateurs tels que Tite-I.,ive, aux
moralistes tels que Sénèque, aux gens de savoir et d'esprit tels

que Stace. Il [néprise les Italjens, en théorie, onrore qu'il se laissr

aller trop souvent à faire des^Kunles. 11 ne distingue la poésie de

la prose que par le mécanisme, non point par la nature de l'inspi-

ration. Dans l'une comme dans l'autre, il demande les mêmes qua-

lité» de conception et d'exécution, il poursuit le même résultat,

qui est Yéloquence. Aussi sa doctrine, en dehors des règles techni-

ques du vers, s'applique-t-elle à toute la littérature aussi bien

qu'à la poésie.

Es|)rit exact plutôt que vaste, minutieux, formaliste, il s'attache

passionnément à perfectionner la langue. Dans sa chambre de

l'hôtel de Uellegardo, dont les six ou sept chaises étaient toujours

occupées, il donnait des arrêts qui décidaient du sort des mots :

de quel ton brusque et rogue, c'est ce que les lourdes incivilités du

Commcntiiire sur Desportes nous permettent aisément d'imaginer.

Tout ce qui regardait la pureté du langage était pour lui affaire

d'importance. « Vous vous souvenez, dit Balzac, du vieux péda-
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gogue de la cour et qu'on appelait autrefois le tyran des mots et

des syllabes, et qui s'appelait lui-même, lorsqu'il était en belle

humeur, le grammairien à lunettes et en cheveux gris.... J'ai pitié

d'un homme qui fait de si grandes dilférences entre pas et point,

qui traite FalTaire des gérondifs el des participes comme si c'était

celle de deux peuples voisins l'un de l'autre, et Jaloux de leurs

frontières. Ce docteur en langue vulgaire avait accoutumé de dii'e

que depuis tant d'années il travaillait à dégascoHuer la cour et

qu'il ne pouvait pas en venir à bout. La mort l'attrapa sur l'arron-

dissement d'une période, et l'an climatérique l'avait surpris déli-

bérant si erreur et doute étaient mascuhns ou féminins. Avec quelle

attention voulait-il qu'on lécoutàt, quand il dogmatisait de l'usage

et vertu des participes? »

xMalherbe s'était doimé pour tâche de nettoyer la langue
française : il voulait mettre dehors les archaïsmes, les latinismes,

ii^s mots de patois, les mots techniques, les créations arbi-

traires, mots composés ou dérivés, entin tout ce dont l'ambi-

tion du siècle précédent avait surchargé, encombré la langue. 11

voulait la réduire aux mots i^ureincni français, comme disait Du
Bellay. Est-ce à dire qu'il nous ramenait à Marot? Non, et bien

au contraire; car sa règle était l'usage, l'usage présent et vivant

sans doute, non pas l'usage des gens qui étaient morts depuis

trois quarts de siècle. Cela revient à dire que Malherbe acceptait

précisément les innovations que l'usage avait consacrées, repous-

sait celles que l'usage avait condamnées : il n'appauvrissait pas

la langue, il la débarrassait. La langue qu'il mit à nu, dans sa

beauté nerveuse, c'était celle même que le xvi^ siècle avait formée :

il ne lui enlevait que ce qu'elle se refusait à assimiler, ce qui

la chargeait sans la nourrir. On peut blâmer ses décisions dans le

détail, et il y en eut d'injustes, de bizarres, d'ineptes : en prin-

cipe, par l'esprit général, son travail était excellent.

Mais où Malherbe prenait-il l'usage? Il semble se référer toujours

au langage «courtisan », et d'autre part nous savons qu'il donnait

autorité aux crocheteurs du port Saint-Jean, ce qui semble assez

contradictoire. Mais rappelons-nous qu'il s'acharnait, comme dit

Balzac, à dégasconner la cour, et nous comprendrons que le " cour-

tisan », au nom duquel il blâmait Desportes, était pour lui un
idéal plus qu'une réalité. Le « courtisan », c'était sans doute la

forme exquise de la langue que le peuple de Paris offrait à l'état

brut et non raffiné ; les crocheteurs de la Grève devaient fournir

l'étofTe, et la cour y mettre la façon; mais il n'est pas au pouvoir
de la cour, ni même du roi, de faire français ce qui n'est pas du
français de Paris.

L'usage aussi lui fournissait la règle du sens et du genre des
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substanlifs, ptdp l'iisaf-'c il lirait des lois universelles et nécessaires.

A l'usafie enrore il tiemandail de prononcer sur l'arrangement des

mots, sur leurs alliances, leurs rapprochements, leurs dépendances,

sur la structure et l'ordonnance îles propositions. Mais ici se dé-

couvre un autre principe, que Malherbe extrait de ce qu'il estime

être la fonction littéraire de la langue : il veut qu'on satisfasse à la

raison, ainsi qu'à l'usage; et l'usage même tire son autorité dé

la raison. Car si l'on parle pour se faire entendre, c'est raison qu'on

parle comme tout le monde. Et pareillement, c'est raison qu'on

élimine de sa parole tout ce qui nuit ou ne sert pas à l'intelligence

(les choses; l'e.Kpression parfaite est celle qui mol la pensée en

pleine lumit^re. Donc propriété, netteté, clarté, fuir toutce qui est

fantaisie, irrégularité, équivoque, voilà en somme l'enseiginMient

de Malherbe. Il tond visiblement à constituer la lanirue comme une

sorte d'algèbre, à donner à la phrase une rectitude géométrique.

Il poursuit les métaphores fausses, les comparaisons inexactes :

il a une sorte de brutalité matérialiste dans la véridcation des

ligures. Au fond il n'y a guère que l'expression propre et directr

qui lui plaise. Ht voilà la raison de son goi'il pour la mythologie :

elle est un répertoire d'images raisonnables, c'est-à-dire universel-

lement intelligibles. C'est une langue .symbolique, où les termes

ont des.yaleurs fixes, où les formes sensibles qui servent à l'expres-

sion de la pensée, sont indépendantes pourtant de la sensibilité

individuelle de l'écrivam. Aussi se réduit-il à peu près absolument
aux images mythologiques.

Faut-il imputer aussi à Malherbe la fatale distinction d'une
langue et d'un style jto6ZéS? Il a eu certaines idées, parfois singu-

lièrement étroites, sur la décence de l'expression : mais ses scru-

pules sont plus mondains que littéraires. Si l'on compense les cri-

tiques que cet enragé contradicL ur adressait à Desportes par sa

plus ordinaire pratique, on se per.> adera qu'il ne reconnaît poiut

unn langue poétique plus noble (|ue la i iigue épurt-e du bon usage ;

il distingue très sensément la langue commune des langues tech-

ni(iues, et, pour la clarté, il se réduit à celle-là; mais, de cellf-

là, tout est bon, et les trivialités énergiques de ses plus beaux vers

nous démontrent que le principe unique ùo la noblesse du Atjilc

réside pour lui dans la qualité de la pensée.

Il porte le même esprit dans la réforme de la poésie : il n'in-

vente pas, il choisit. Dans le magasin trop rempli de la Pléiade, il

tire quelques formes, (jnelques rythmes, strophes de quatre, de

six ou de dix vers : alexandrins dans les stances de quatre ou dr

six vers, vers de sept on de huit syllabes dans les strophes de dix

vers, vers de six mêlés diversement aux alexandrins. Ces formes
ne sont pas nouvelles. Mais ce (jui est nouveau, c'est la façon (ju'il



MALHERBE. 363

leur donne. C'est une grande affaire pour lui que de placer un

repos : il estimait son écolier Maynard « l'homme de France qui

savait le mieux faire les vers », parce que IMaynard lui avait fait

sentir la nécessité d'une pause après le troisième vers dans les

strophes de six. S'il estimait Racan un hérétique en poésie, c'était

surtout parce que, contre son avis et celui de Maynard, Racan se

refusait à mettre une pause après le septième vers, comme après le

quatrième, dans les strophes de dix. II préférait les formes nettes

et arrêtées : il n'aimait pas les alexandrins qui s'en vont en rimes

plaies, indéfiniment : il voulait réduire les élégies en quatrains et

même en distiques.

Il exigeait très rigoureusement la justesse et la richesse de la

rime. Il défendait de rimer le simple et le composé, comme youv et

U'jour, mettre et permettre; ou les mots trop faciles à accoupler,

forame montatpie et campagne, ou lesnoms propres, faciles toujours

à enchaîner, comme Italie et Thessaiie. Il condamnait la rime d'un

a long avec un a bref. « La raison qu'il disait pourquoi il fallait

plutôt rimer des mots éloignés que ceux qui avaient de la conve-

nance, est que l'on trouvait de plus beaux vers en les rapprochant

qu'en rimant ceux qui avaient presque une même signification; et

s'étudiait fort à chercher des rimes rares et stériles, sur lacréauce

qu'il avait qu'elles lui faisaient produire quelques nouvelles pensées,

outre qu'il disait que cela sentait son grand poète de tenter les

rimes difficiles qui n'avaient point été rimées^ » Pour peu qu'on

soit familier avec la poésie romantique, on ne peut avoir de doute
sur la valeur et la portée de ces idées.

Malherbe proscrivait toute licence et toute faiblesse, cacophonie,

inversion, hiatus, enjambement, manque de césure./ Il faisait une
guerre impitoyable aux chevilles, à ce qu'il appelait pittoresque-

ment la bourre de Desportes, Il voulait un rythme impeccable,

une forme pleine et parfaite, et qu'on ne plaignit pas sa peine. Il

disait « qu'après avoir fait un poème de cent vers ou un discours

de trois feuilles, il fallait se reposer dix ans tout entiers ». Il prê-

chait d'exenipli', produisant peu, et gâtant parfois « une demie
rame de papier à faire et refaire une seule stance '^ ». Voilà la

leçon excellente qu'il donnait : une leçon de travail et de patience;

ce n'est pas assez dire, une leçon de grand art. Car, si d'autres

avaient eu plus de génie, personne avant lui n'avait mieux vu que
la poésie est un art, et que la forme d'art ne s'improvise pas. U
enseignait l'importance de la technique, ef la facture serrée qui

fait les chefs-d'œuvie Le sens profond de ses boutades et de ses

maussades jugements, c'est que Vintention a besoin du métier pour
s'exprimer; c'est aussi que la perfection consiste à condenser : le

1. Racan, Vie de Mallierhe.

2. Balzac.
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moyen d'être fort, c'est d'clre sobre. Il a fait rendre au vers fran-

çais, détendu par la molle fluidité des Uerlaut et des Montchrétien,

de plus âpres, mais de plus tiers accents. On peut trouver sa forme,

étriquée, ses rythmes monolunes et simples : sonj^eonsque la liberté

antérieure était indétermination, confusion; il a réylé la cadence de

la poésie comme il était |)ossible en son temps, et il fallait passer

par la simplicité classique pour arriver à la complexité plus riche

de Tharmonie romantique.

Ses adversaires dont plusieurs eurent plus de génie que lui, le

combattirent sans le comprendre. « Comment serait-il possible,

disailla pétulante demoisL-Ue de (jouriiay, que la poésie volât au ciel,

son but, avec une telle roynure d'ailes, et qui, plus est, écloppi'-

ment et brisement?... Belle chose vraiment, pour tant de per-

sonnes qui ne savent que les mots, s'ils savent persuader au

public qu'en leur distribution yise l'essence et la qualité d'un écri-

vain.... Eu.v et leurs imitateurs ressemblent le renard qui, voyant

qu'on lui avait coupé la queue, conseillait à tous ses compagnons
qu'ils s'en lissent faire autant pour s'embellir, disail-il, et se mettre

è l'aise.... Ils ont vraiment trouvé la fève au gâteau d'avoir su faire

de leur faiblesse une règle et rencontrer des gens qui les en

crussent. » Elle criait que celte poésie correcte et populaire était

trop facile à faire, trop facile à comprendre. Régnier, avant elle,

dans sa Satire I.X, avait méprisé ce grammairien, ce regralleur de

mots, qui mettait le génie à la gène et ne savait qu'éplucher le

détail. Théophile disait fièrement :

MalliiM-be a très bien fait, mais il a fait pour lui....

J'aime sa renommée, et non pas sa leçon....

La règle me tléplail, j'écris confusément,

Jamais un bon csj)ril ne fait rien qu'aisément.

Le pauvre garçon, qui eut tant de belles qualités, de si heureuse^

ins|)iialions, et qui n'est .urivé qu'à être incoimu ou ridicu'»^, t>t

Ja vivante justilication de .Malherbe. 11 s'est perdu par la négli-

gence et par la fantaisie; il n'a su atteindre, avec sa libif

humeur, ni l'impérissable beauté de la forme, ni runiversclle

viTité des cnoses. Il eut mieux [ait de pratiquer la leçon de Mal-

herbe, qui lui eiU a|)pris à le surpasser.

3. «AISONS nil SUCCÈS DE MAMIERHE.

Los ennemis de Malherbe n'y purent rien : il obtint gain <!

cause auprès de ses contemporains. Ils trouvaient en lui des idét -

et un esprit conformes aux leurs. Il exprimait le besf)in de paix,

d'ordre, de discipline, qui était celui de toute la France. Il expri-

mait aussi ce besoin non moins univeisel de comprendre, cette
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disposition rationaliste, qui n'a pas été créée par le cartésianisme,

mais qui l'a créé au contraire : il était avide do clarté, de uclteté,

prenant pour fluide et souverain maître « le sens commun, contre

lei|uel, disait-il, la religion à part, vous savez qu'il n'y a orateur

au monde qui me put rien persuader ». Il entrait encore dans le

grand chemin du siècle, en laissant les sentiers des libertins comme
des hérétiques, et, tout indiflcrent qu'il étail au dogme, il envelop-

pait son stoïcisme des façons de parler cliréliennes. Il déterminait

la position qu'en somme l'esprit classique gardera à l'égard di>

l'antiquité, quand il traduisait selon son jugement plutôt que selon

le texte, déclarant qu' « il n'apprêtait pas de viandes pour les cui-

siniers » : entendez qu'il écrivait pour les gens du monde et non

pour les savants; c'était soumettre l'antiquité au sens commun.
Mais s'il satisfaisait par tant de côtés l'esprit do son temps, il l'enri-

chissait aussi, et, par un juste instinct de la grand»; poésie, il impo-
sait au rationalisme le respect de la forme d'art, que celui-ci

n'aurait eu que trop de pente à méconnaître.

Ainsi, en rejetant Ronsard et tout ce qui se rattachait à Ron-
sard, Malherbe sauvait le meilleur et l'essentiel de l'œuvre de

Ronsard. S'affranchissant des doctrines aristocratiques et pédan-

tesques de la Pléiade, ce gentilhomme normand, qui avait le

sens pratique d'un bourgeois, trouvait la conciliation du ratio-

nalisme et de l'art. 11 rendait à la littérature française le plus

grand service qu il fût possible alors de lui rendre : il lui révé-

lait le prix de la vérité et celui de la perfection. Il n'importe,

après cela, que ses vers soient médiocrement suggestifs, médio-
crement aimables. Son œuvre est grande, si l'on ajoute son

influence à ses vers.

Mais on peut dire que Malherbe a manqué de clairvoyance sur

un point essentiel : il n'a pas su reconnaître ou créer la forme
poétique de cet esprit nouveau, qu'il était le premier à manifester.

11 a retenu les formes lyriques, sans le lyrisme. De là la rareté, de
son inspiration : c'est pour cela aussi que sa postérité lyrique a
été si peu nombreuse et si peir heureuse. Ses enseignements n'ont

prouvé leur efficacité que transportés hors de cette forme de Vode
où Malherbe s'est enfermé.

Or, au temps même où il travaillait ses strophes éloquentes, un
des plus négligents faiseurs de vers qu'il y ait eu, im des plus

grossiers adeptes de la théorie du naturel facile, un barbouilleur

qu'on ose à peine nommer" un écrivain, et qiii, dans les rares

moments où les doctrines littéraires le préoccupaient, ne jurait

que par Ronsard, Alexandre Hardy, fournissait à Tesprit classique

cette forme nécessaire que Malherbe ne savait pas découvrir, et

fondait la tragédie.
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ATTARDÉS ET ÉGARÉS

Confusion de la première moitié du siècle. — 1. Un survivant du
xvi° siècle : D'Aubigné. Caractère de l'homme. Les Tragiques :

puissance de l'inspiration satirique et lyrique. — 2. Origine et

formation de la littérature précieuse. Naissance de la vie mon-
daine. VAstvée : par où le roman diffère des pastorales italiennes

et esi)agnoles. — 3. L'Hôtel de Hambouillet, et la société précieuse.

L'esprit mondain, son caractère et son influence sur la littéra-

ture. — 4. Grossièreté et raffinement. Influence des littératures'

espagnole et italienne. La poésie après Malherbe : Maynard et

Racan. Poésie précieuse : Voiture. Les épopées. Les romans :

Mlle de Scudéry. Contrepartie du fin et de l'héroïque : Sai>jt-Amanl;

les romans comiques et bourgeois; Scarron et le burlesque.

Avec Malherbe comtnence le xvu<' siècle; il éclôt chez lui dix ou

quinze ans plus tôt (|u'aill('urs. Mais quand, aux environs de 1015,

plus tôt ou plus tard, disparaitront ces derniers roprésenlants du
XVI"' siècle chez lesquels nous avons vu se former tous les traits

de l'esprit classique, il s'en faut que les œuvres littéraire indiquent

nettement le caractère de TAffe nouveau. Si l'on excepte la tra-

gédie, qui sera la première prête et la première féconde, il faudra

laisser écouler la moitié du siècle pour atteindre un chef-d'œuvre

authentique; et ce sera la prose qui le fournira, dans une œuvre
de circonstance, dans les Provincialen de Pascal. Tout suivra

bionlôl, et tous les genres conformes au génie du temps en

(lui'iques années toucheront leur perfection. '

Mais dai)s la j)roduclion vigoureuse et touffue de la première

/noilié du siècle, autour de Malherbe, puis de Corneille, avant

Pascal et avant Moileau, règne en apparence la plus incroyable con-

fusion. L'idéal classique, tel que Malherbe Ta déliai, loin de s'en-

richir, semble s'obscurcir, se déformer; ce sont des résistances,

des reculs, des contradictions, des aherrations de toute nature.
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Plus les œuvres so mulliplienl, plus elles se dérèglent, ol l'on ilirait

que la jeunesse féconde du sièele sème indillercmniehl la vin i\;v><

toutes les formes que le hasard lui présente. On a peine d'abord

ï à débrouiller celle incohérence; cependant des courants se lais-

^ sent distinguer dans ces tumultueuses ondulations; l'on s'aperçoit

qu'en dépit de tout, l'instinct classique du temps l'emporte, et

^organise peu à peu la littérature à son image.

1. Af.RIPI'A d'aubigné.

Ce n'est pas la moindre sinsularilé de cette confuse période,

qu'elle nous présente en face d'un Malherbe un Agrippa d'Aubigné '.

Ce combattant du .wi'" siècle est un écrivain du xvm« : sa vie litté-

raire ne commence guère qu'à l'heure de sa retraite politique; ses

Tragiques paraissent en 1616 2, son Histoire universelle de 1616

à 1620, son Baron de Fœneste en 1617 et 1630; jusqu'en 1630, où

il meurt, il ne cesse de s'escrimer de sa phime, ne pouvant plus

tirer l'épée. C'est fausser l'histoire littéraire que de mettre à

côté de Ronsard et de Desportes cet homme qui imprimait son

œuvre sous Louis Xlil, qui, dans la préface de son principal poème,
grondait contre Malherbe, et le subissait pourtant. D'Aubigné, je

le sais, est du xvi*' siècle par le génie et par le goût : mais, pré-

cisément, son originalité et sa coractéristique c'est d'être du
xvi" siècle en plein xyu*", de n'avoir pas marché quand tout était

en mouvement, et de rester, entre Richelieu et Corneille, le con-

temporain de Charles IX et de Garnier.

1. Biographie : Th. Aerrippa d'Aubicriic, né eu 1550 en Sainlonse, étudia à Paris

et a. Genève, et prit les armes à dix-huit ans dans la troisième guerre f ivile. Il servit

à Jarnac et à la Koohe-Abeille, puis au sièpre de la Rochelle. En 1573, il s'attaeha

au roi de Navarre, et plut ;'i Charles IX par son talent poétique. En 1576 il s'échappe

de la cour avec son maître ([u'il sert avec activité et dévouement. Il accuse Henri

d'ingratitude; mais il était le plus incommode et le plus exigeant dos serviteurs. Il assiste

k Contras (1587), aux sièges de Paris, à la campagne de Normandie. 11 ne pardonna

pas à Henri IV son abjuration, mais continua à le servir : il fut gouverneur de Muil-

lezais, vice-amiral de Guyenne et de Bretagne. Sous la réscnce, il prit les armes avec

Rohan, et se retira à Genève en 1C20; il s'y remaria à plus de soixante-dix ans, et

miinrut en 1630.

Éditions : Histoire universelle, Paris, 1886, 4 vol. in-8 (Soc. Se l'Histoire de

France); Œuvres complètes (en partie inédites), par Reauuie et de Caussade, Lemerre,

1873-92, G vol. in-8. — A consulter : Savons, Sainte-Beuve, ouvr. cités; Poslansqiic,

Tli. A. d'Auliigné, sa rie, ses miirres et, .son parti, MonLi)ellier, 1854, in-8; Pergamoni,
la Satire nu xvi" s. et les Trarjiques d'A. d'Aiihif/né, Bruxelles, i882, in-8.

2. Des 1593, certains morceaux circul.iienl, et Marie Sluart même en connut

quelques-uns dans sa prison.

I,ANSON. — Histoire de la Littérature françaiso 13
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Tout on lui conlrodit \o. présent, tout représente un passé qu'on

dt'-tfsto ou qu'où méprise. Il est protcstaut, et non pas du petit

fronpeîui qui pait à l'f^cart, pacifique et docile; il a dans l'Ame

le feu des ^'uerres civiles, et continue de ne voir dans la France

apaisée que des bourreaux ou des martyrs. Henri IV est un
renégat, et le crimr» de Ravaillac est un juirement de Dieu. Toutes

ses œuvres ii-ritent les plaies anciennes : quand tous Ips autres

veulent lonbli et l'union, il réveille tous les souvenirs capables

de diviser. (<es convertis et ces CDUverlisseurs qu'il écrase dans la

Confrssion de Siinci/, ce sont les ouvriers de la restauration nionar- "^

chique et catholique, qui en somme avaient refait la France. Ces

lanlarons de Gascogne qu'il raille dans le liamn dr FPFnestr, ce sont

les courtisans ralTniés, spirituels, ambitieux, qui seront les pré-

cieux, c'est le public et les modèles de la nouvelle littérature '. Et

il ne se trompe pas moins dans l'idéal qu'il propose : le gentil-

homme austère et pieux, qui maintiiHt la gravité dans les mœurs
et va donner une forte empreinte de sérieuse moralité aux lettres

classiques, ce n'est plus à cette heure le huguenot de 1560, le soldat

de Coligny; c'est, ou ce sera tout à l'heure le janséniste, catholi-

que malgré Rome. Mais d'Aubigné, qui eut toute sa vie devant

les yeux les tètes des conjurés d'Amboise, ne connaît que h
papisme, l'exécrable papisme des bûchers et des massacres.

A des gens qui vont traire leurs délices de Ralzac et de Voilure,

au moment où l'Académie et Vaugelas vont paraître, il oiTre uu''

prose voisine de P(mtagj\ijpl et de VApologie pour U&roilote. Sa

"poésie est 'réglée selon l'A?/ poHiqne de la Pléiade, c'est-à-dire

"rTf-TS-dcrégléc avec 'befnïcoup d'arlirîce et" de rhélorigue. Ni^ffiQt, =

ni composition, ni mesure, ni netteté, ni cqrrectiiui, aucune des '

(lualités où commençait pré'Cîsémelît'â consister toute la beauté '.

(les œuves. En revanche, dans les sentiments et dans la forme.

toutes les sortes d'énergie et de beauté que le génie raisonriaHë ci

éloquent du xvn« siècle ne pouvait" admirer.

Ainsi s'explique que ces puissantes et riches oeuvres n'aient pas

laissé de trace dans la littérature du règne de Louis XIII. Agrippa

d'Aubigné, pourtant, fait paraître Malherbe bien petit et bien
j

jiauvre. Il contient en lui toute la Uen{nssançe_£tJjOuteJiL_RMQn]5P

Ce forcené huguenot ctait^uTryâvan t universel . A six ans, il « lis.nt

aux quatre langues », françaisergrecqiie, laTlne et hébraïque. A

sept ans et'demi, il traduisait le Criton. Plus tard il étutlie Ir-

niatliématiques et jusqu'à la magie. Il s'entend aux fortiflcaiion^,

à la théologie, à la poésie. Entre deux girerres civiles, il enchanl.'

1. (:<! fut, le qui sauva Firwstf d'un oubli complet : il psrail que Condé poû ..

co painphlel.
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la cour de Charles IX, et l'ail une tragédie lyrique de Circé pour le

divertissenieiîl du roi.

Mais il a échappé par bonheur au pédantisme stérile : la passion

religieuse emplit son œuvre ^— celle qui compte — et Iq fait

sincère, intense et vivante. Son Histoire Univers'lle, œuvre d'un

passionné qui s'efforce d'être juste, sa Vie écrite pour ses enfants,

où il s'abandonne plus librement, sont de chaudes peintures

des temps déjà lointains que d'Aubigné regrettait. Le souvenir de

Tacite, qu'il admire,-l'aide à maintenir sa violence de sentiment

dans les bornes d'une nerveuse et grave émotion.

Rien ne l'a contenu dans ses pamphlets. Ici c'est Harlay de Sancy
qui raconte et justifie son apostasie, découvrant toute la bassesse

de son ànie avec toute la malice du papisme par un procédé d'ex-

position satirique renouvelé des harangues de la Alcnippée; là

c'est la bonne et solide vertu sous les traits du vieux huguenot
Enay \{Ua.'.) qui s'entretient avec le faux et frivole honneur incarné

dans le jeune papiste rsenesle (^aivecrôat). Dans ces deux cadres vien-

nent s'entasser discussions théologiques renouvelées de Calvin et

de Bèze, anecdotes salées sur les moines qui semblent venir de

ïApologie j^our Hérodote, invectives violentes, mordantes railleries,

énormes bouffonnei-ies; tous les adversaires de l'auteur, tous ceux
qui ont mérité sa haine ou trahi son espoir, jusqu'au roi lui-même,

y passent. Et ce pamphlétaire enragé trouve des traits, des scènes

que lui envierait un moraliste impartial : il trouve l'accent,.le geste

éternellement humains, le mouvement qu'impriment à l'hunuiiue

poupée l'ambition, l'avarice, la vanité. Sancy, Kœneste, par in-

stants, deviennent des types; et d'Aubigné fait revivre, avec une verve

merveilleuse, ici les raffinés piaffeurs et faméliques de la régence,

là les politiques souples et bas du règne de Henri IV. Il continue

et il complète Régnier.

Mais son œuvre immortelle, ce sont les Tragiques : jailRssement

de satire lyrique, à qui rien ne put se cotf)parer77usqu'aux Châti-

ments; car les admirables Discours de Ronsard sont plus oratoires.

Dans le champ qu'il veut couvrir de ses couleurs, d'Aubigné trace

sept compartiments : les Misères, composition générale qui ras-

semble sous les yeux toutes les iniquités et toutes les hontes; les

Princes, où les figures des rois persécuteurs, le féroce et le coquel
ressortent avec une admirable énergie; la Chambre Dorée, où la

justice des magistrats étale ses horreurs; les Feux, qui sont comme
les armales du bûcher, le martyrologe de la Réforme depuis

Jérôme de Prague et depuis les Albigeois; les Fers, tableaux des

guerres et des massacres; les Vengeances, où apparaissent les

jugements de Dieu sur les' ennemis d'Israël ct.de l'Évangile, sur

Achab et sur Néron, tout un passé sinistre qui répond de l'avenir;
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eriliii le -hKjf'incnt, où le liu;.'ueiiot vaincu, déchu de l<iutes ses

espcraiict's (erreslres, assigne les eiineinis de sa foi, les bourreaux,

les apostats, devant le tribunal de Diou, à l'heure de la Résurrec-

tion.

Itiou de plus inégal que ce vaste poème : comuie il y a tn-s

l(jin de la sincérité du sentiment à la sincérité de l'expression, la

rhétorique y abonde, une rhétorique h lique qui ne vaut pas

mieux que la rhélorif|ue oratoire : d'Aubigii^ ieussit à élre vague

et ))oursoullé dans la pi^nture de la Saint-Harlhélemy ! Tantôt le

style est tendu, antithétique, biillant, tantôt il est locailleux, pro-

lixe, informe. Il poursuit la force jusque dans riiorriblc et le

(légoùlant. Les négligences alternent avec les éiuditions. De
froides et obscures allégories succèdent à des chroniques impi-

toyablement détaillées en vers languissants ou durs. A chaque
instant, les inversions obscurcissent le sens, ou les enjambements
détruiseut le rythme. 11 faut beaucoup d'illusion pour assimiler

les coupes de d'Aubigné à celles de Victorjlugo : ce qui est science

chez celui-ci, n'est chez l'autre qu'insouciance; dans les Tragi>pics,

les enjambements, les vers disloqués produ isent des effets puissants,

quand la pensée y donne lieu, mais ils sont aussi bien employés à

ne rien produire du tout; et du moment qu'ils ue sont pas expres-

sifs, ils sont forcement prosaïques *.

En revanche, que de morceaux sont d'un rare, d'un grandi

poète, et n'auiaient eu besoin presque de rien, ici d'une retouche,

là surtout d'un retranchemenl, pour atteindre à iaiierlectinn de

leur caractère! Est-il utile d'expli(|uer ce qu'il y a dimagiiiation

jiitloresquc, de vive, de mordante, d'acre, d'ardente inspiration

dans les Traf/iquc:^, de détaillei- les trouvailles saisissantes de ce

style forcené pour diffamer ou maudire, et pour gloriljer ou bénir?

On n'a (pi'a feuilleter le poème, à se rappeler les passages fameux

(jne touTle monde cite : les prologues des Misères et desJVùues, la

cour des Valois, et taut de vers éclatants (jui Heurissent jusque

parmi les plus épineuses broussailles.

I. Qu'on lise les vers siiivanls ; on verra si les formes simples de Malherbe n'eUienl

pas un pro(,'rès et un inlerniédiaire nécessaire cnlro les rythmes courus duxvi» s. et

les rythmes compliqués du xix" :

A tant elle .ipprocha .«!« (èle du berceau,

La releva dessus;
|

il ue sortait plus d'eau

Ue ses yeux consumés;
|
de ses playcs mortelles

Le sang mouiilail l'enfant;
|

point de lait aux mamelles,

Mais des peaux sans humeur;
|
ce corps séché, retrait,

,TJo la France qui meurt fut un autre portrait.

Elle chnri'hait des yeux duux de ses fils encore;

Nos friiril* l'épouvantaient; |
enQn la mort dévore

En munie temps ces trois.
|
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Mais il faut sentir surtout que d'Aubigné a trouve J'une des plus

lithes sources de lyrisme qu'il y ait, un des sentiments les plus

hauts, les plus universels par son objet que l'homme puisse expri-

: mer, un de ceux aussi qui prennent lindividu tout entier, et jus-

i qu'au fond. D'Aubigné est un fanatique, un esprit étroit, à 1 horizon

i borné; mais ce qui lui manque en largeur, il le regagne en hau-

I

leur. 11 a l'élroitesse des prophètes juifs, dont il a le lanatisme.

I

Mais, comme eux, il a la persécution, les désastres, la ruine de son
' peuple, pour agrandir, épurer son inspiration. La Bible dont ce

1
bon huguenot était nourri, a élofl'é son français; elle l'a aidé à
donner à notre grêle, aimable et tin parler des sonorités rudes, de
brusques éclats, des harmonies chaudes et larges, qui font penser

I, en effet aux maigres Juifs sortant de leur désert pour effrayer les

Rois des menaces de l'Eternel. Vaincu, il a été dispensé de traduire

en détestables faits ses passions et ses vengeances; il a dû tourner
ses yeux au ciel, remettre à Dieu de récompenser et de punir; la

. défaite a ouvert, élevé son àme dure, elle y a mis, avec les larmes et

les tendres regrets, la foi sereine, l'amour confiant, l'espérance et la

Miif de la justice. De là les fortes parties des Tragiques : cette sorte

de psaume où le croyant appelle son Dieu, et crie vers lui pour
qu'il se montre et se venge; ces chants de triomphe en Ihonneur

' des martyrs qui ont vaincu l'iniquité, les tourments et la mort;
i ces scènes d'épopée lyrique qui placent d'Aubigné entre Dante et

Milton, celle où la Justice et la Paix portent leurs plaintes à Dieu,

;
celle surtout qu'a dictée à la fin le désespoir de l'irrémédiable

< défaite, quand, à la trompette de l'Ange, les morts s'éveillent, les

!
éléments de la nature viennent témoigner de Tinfàme abus qui a

! tourné entre les mains des hommes les excellentes œuvres de
Dieu en instruments d'injustice; et Dieu, appelant les élus, qui ont
soufîert pour lui, aux délices éternelles, envoie les maudits aux
gouffres ténébreux d'où il ne sort

Que l'éternelle soif de l'impossible mort.

^
II n'y a rien de plus grand en notre langue que ces pages

linales des Tragiques, malheureusement un peu troubles et mêlées,
par la faute de l'auteur qui n'a pas daigné nettoyer son chef-
d'œuvre, et retirer les pièces manquées et mal venues.
Ce lyrisme puissant a été ignoré pendant deux siècles. On est

dur en France parfois pour les minorités et pour le génie mala-
droit qui ne s'habille pas à la mode.
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>'. l.A VIE MUNDAINK KT I." « AbTRKE ».

Si d'Aubigné n'a rien pu contre Mallierbe, si même il sert ù

prouver par ses déi'auls et son échec la nécessité d<'s principes de

Mallierlie, faul-il s'étonner que ni les colères gothiques de la

demoiselle de (Journay, ni los illogiques einporteniiMils de Kégnier,

ni les capricieuses indépendances de Théophile n'ait-nt pu enrayer

le mouvement? A vrai dire, il n'était pas en la puissance du passé

de barrer la route' à 1 avenir; et contre l'école de Malherbe, ce

n'était pas Honsard, ni l)es[)ortes, ni Bertaut, et leurs suivants,

c'était quelque chose d'aussi moderne, d'aussi nouveau, de con-

lornie aussi à certains besoins du présent, qui pouvait seul lutter

avec succès. C'est ce qui arriva. L'œuvre de Malherbe fut menacée
pour un temps, et partiellement stérilisée, non par une réaction,

qui l'eût détruite, mais par une complication, qui la dévia. L'école

du libre et facile naturel se transforma en une école ennemie du
naturel, guindée, raffinée, laborieuse dans la conception, négligente

seulement dans l'exécution : on saisit le passage dans l'œuvre de

Théophile \ en qui l'on peut saluer le dernier des lyriques et le

premier des précieux; il donne une main à Bertaut et l'autre à

Voiture. Cette transformation se lit sous une influence nouvelle,

celle des gens du monde.
Car un fait considérable se produit à la (in du règne de Henri IV,

l'organisation de la classe aristocratique en société mondaine;

alors s'établissent les rapports, les habitudes, les formes de vie

et d'esprit qui caractérisent « le monde •>
; alors s'établit pour

deux siècles la souveraineté sociale et littéraire de cette minorité

fermée, élite sans doute, mais aussi coterie dans la nation. On
peut dire que le « monde » français n'est qu'une réduction et une

adaptation de la vie de cour italienne, comme notre honnête

homme, l'homme universel de Pascal, réalise, avec une élégance

moins iine et moins riche, l'homme complet, idéal de l'Italie

de ioOO. Notre vie mondaine eut pour princjiie une chose excel-

lente, la sociabilité des intelligences : et c'est par là qu'elle repré-

sente ipielque chose de profond et l'un des caractères constitutifs

I. Tlicopliilc lie Vian (1596-1626;. n.' ii Cl.iiriio près d'Agen, fut lié (l'abord nven
,

M.ilziir, puis ^e broiiIllH hruyamnient avoc lui. Banni comiiie huguenot et liberliu, on

161'.), il abjura; mais, npros la publiealiiui ilii Panifusc .inliri(/iw, et dénoncé comme
allico par le P. Gaïasso, il fut condaniiii' a être brûlé en 10-23, puis, «près nn lonp

proeès!, vil sa peine eomniuée en bannissciiifnl (l(>25), et alla mourir à Clianlilly, chez

le (iiic ili' Miiutniorency, son prolerleur. — Édition : par Allcaunio, liibl. elzév., in-KV

- A consulter : J. Andrieu, Théuiihile de Vinii. étude hio-bibliotrrapliiquc, Bordeaux

cl Paris, 1.SS0, in-8. K. Schirmacber, Th. du \'., seine Lebcn und seine Vt'erke. Paris

ut Luipzii;, li;07, iu-8. '
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de la race. On peut croire qu'elle fut vraimcut, après l'excitation

le la^ Renaissance, une forme nécessaire de l'esprit français : car,

dès (|ue l'apaisement des Irouldes civils et reliitieux donne lo loisir

' t la sécuritt!, la litléralure et la société se précipitent ensemble de
' côté. Une denii-ltaliennc, la fille d'une Savclli de Rome, Cathe-

rine de Vivonne, inaugure la vie mondaine en l'rance vers 1('>08
:

('[ en IfilO, peut-être avant, Honoré d'Ihlë commence à publier son

Asin'i', qui offre un idéal de vie distinguée et charmante.

On a voulu trouver dans l'As^n'e ' l'histoire même de l'aufeur

et les pei:sonnes de la cour de Henri IV. Mais il ne faut rece-

voir ces chfs qu'avec dcdance, malgré la bonne foi de Patru.

'J'iirfé, qui avait au plus neuf ans quand son frère épousa la belle

Diane de Chàteaumorand, n'était point un Céladon ni unSilvandre

Messe d'amour, et il paraît bien nue, sa belle-sœur devenue

libre, il ne se maria avec elle que par des raisons d'intérêt. On
peut aussi, si l'on veut, reconnaître Henri IV dans Euric, et dans

Alcidon ou dans Daphnide, le duc de Bellegarde ou la duchesse de

Heaufort : à coup sûr, le ton n'y est pas; et même l'inconstant

Hvlas, même le féroce Polémas n'ont pas les manières ni le reste

(|ui décidaient la marquise de Rambouillet à se retirer chez elle.

Céladon, banni par Astrée qui le croit infidèle, peut se noyer de

désespoir dans le Lignon : sauvé par des nymphes, il résiste à l'amour

de Halatée, mais il n'ose se présenter devant sa belle tant qu'elle

ne révoquera pas l'ordre de son bannissement; il faudra cinq

volumes pour qu'elle se décide, pendant lesquels aussi Silvandre

soupirera pour Diane, Hylas se fera gloire d'être inconstant, le

saae druide Adamas sera intarissable en bons conseils et bons
offices : nymphes et bergères, bergers et chevaliers entre-croisent

Irnrs histoires habilement suspendues, qui se dénoueront auprès

de la merveilleuse fontaine d'Amour.

Qn reconnaît là les thèmes de la pastorale italienne : VArcadie
de Sannazar, VAminte du Tasse, le Pastor Fido de Guarini, voilà les

I. Biographie : Honoré d'Urfé, né à Marseille en 1568, suivit le parti de la Ligue
I la forUine du dtir de Nemours, et se relira en S-avoie apri'-s le triomphe de la cause
ovale. Il épousa en 1600 sa belle-sœur Diane de Chàteaumorand : hormis ce fait,

iiite l'histoire de leurs amours est un roman calqué sur V Aslrée. Il mourut en 1625.

W a fait, avec l'As/rée, un poème du Départ de Sireine. une imitation de la Diane
•'t Monlemayor, qu'il .icheva en 1599. et des Epftres morales J Lyon, 1598, in-12).

Éditions : L'A.tfrée, 1" partie, 1607, in-8 (I. l-XIl); 2» partie, Paris, 1612, in-8;

paiiio, 1619: 4" et 5" parties (posthumes), publ. par B;uo, secrétaire de l'auteur,

I'i27. Les cinq parties : Paris, 1633, 5 vol. in-8;, Rouen, 1647, 5 vol. in-8. — A con-
sulter : Palm, f'taidoyers et œuvres diverses, t. II, p. 889-906, Paris, 1681 ; A. Bev-
:;:ird, les D'Urfé, Paris, 1839, in-8: N. Bonafous. Études sur l'AsIrdr. Paris, 1846,

i:i-8. Sur l'influence de l'Espagne, Brunetiére, Études critiques sur l'Iiist. de la litl.

fi-ançaise, t. IV, p. 51-73. — La Diane parut en 1542, et fut traduite en français par

G. Chapuis. Lyon, I5S2; puis par un anonyme, Paris, Du Brcill. 1613.
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soiircps de d'L'i IV-. (-cpcndanl son principal motlèlc a été la Diane

de Moiitiinavoi-. un ronmii espaj^nol en |irose mr-lée de vers : mais
Monli-niayor est un dés mnltrp? écrivains de IT^spaj^ne ilalianis(>e,

et par lui c'est encore un ivllfl de la culluii- italienne qui illumine

Par l'Espayoe, cependant, quelque chose du moyen àj^e

passera dans le roman muilerne, ce ju'oùt d'aventures hi'-roïques.

extraordinaires, qui dans ÏAstrée même se traduit par le siè^e df

Marcilly, et cette dévotion exallée de l'amant à sa niaitresse, qui

n'esl que l'amour courtois; c'est par TKspa^ine surtout que llu'-

ruisme chevaleresque et le culte des dames sont restés des ciiost-s

sérieuses, en déjiit de l'Arioste et des spirituels conteurs de l'Italie.

Celle-ci a l'ourni le platonisme pour suhtiliser la {.-alanterie, et la

forme de la pastorale pour isoler dans leur pureté tous les senti-

ments ([ue la lutte ou l'accord des cciairs peut |)roduire, abstraction

l'aile des autres affaires et des autres intérêts du momie. Voila ce

que d L'rfé a pris.

I'>t voici bien comment il faut entendre VAstréc : dans un temps

où la représentation de la vie réelle, en sa simple et sérieuse

apparence, n'est guère reçue dans l'art, où la nouvelle est coH'

damnée au ton satirique ou comique, la vie pastorale est une
transcription littéraire de la vie mondaine; berf^ers et nymphes
sont des hommes et des femmes qui n'ont rien à faire, et dont

l'unique et capitale affaire résultera par conséquent des rapports

sociaux : ces hommes et ces femmes se désirent, se poursuivent,

s'évitent, exercent enfin la profession de l'amour. La guerre y tient

tout juste autant de place qu'il faut pour marquer la nobles.se des

personnages; Céladon ne serait pas l'amoureux idéal, si jamais il

n'avait l'épée en main. Mais il la remet vite : il est gentilhomme et

non soldat.

La pastorale italienne est un rêve poétique; l'idéalisme chimé-

rique des sentiments se tléioule dans l'irréalité charmante d'im

paysage de fantaisie : avec .Monteniayor, la pastorale prend pied

sur le sol de l'Espagne, et mêle des lieux, des noms connus à son

impossible action. D'L'rfé l'ait pis : il veut du réel, et il épaissit, il

alourdit le rêve. De la pastorale arcaiiienne, il fait un roman histo-

rique, méroviii^ien ; il narre ])resque aussi bien qu'un historien

les intrigues de labour de Condebaud et la cueillette du gui chez

les anciens (îaulois. C'est un |ireniici pas vers le roman vrai,

quoique VAf^trée elle-même soit plus fausse pai' l'incohérence de

l'élément pastoral et de l'élément historique : mais dans ce

mélange je reconnais l'efTet du même instinct ipii va soumettre

toute la littérature au vraisemblabi > et créer le réalisme classique.

Ces mois font sourire à propos de VAstréc : c'était quelque chose
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pourtant de situer laction dans un temps, dans un lieu précis, de

la liera des faits vrais comme à un paysage réel.

La pastorale française modifie en même temps le ton du genre

et l'expression des sentiments : ils prennent quelque chose de plus

]irosaïque, mais aussi de plus solide. Le Tasse, Montemayor sont en

leurs pays de grands poètes : d'L'rfé ne vaut que par sa prose,

fluide, diffuse, aimable, où se reconnaît le contemporain littéraire

de François de Sales et de Monlchrétien. Il ne traite pas son thème
à la mode lyrique : s'il abonde en descriptions, en images, en orne-

ments, il est sensible qu'il vise déjà surtout à noter, à détailler, à

expliquer des faits moraux, qu'il traite comme des réalités. Je crois

qu'on a exagéré la valeur de ses caractères et de ses dissertations :

sa conception est molle, son analyse vague, et tout ce fonds est

passablement banal aujourd'hui. C'était plus neuf alors; et du reste

l'important, c'est qu'il ait songé à donner des caractères, à suivre

des sentiments, à marquer des nuances, des actions, des progrès.

11 est remarquable que dans le matériel de la pastorale il a laissé

toutes les machines qui servent à faire des changements à vue de

passions, à créer ou détruire l'amour instantanément. 11 a aban-
donné les amants aux lois naturelles de l'amour. 11 ne leur a point

attribué un platonisme incroyable. Mais il a peint des amants res-

pectueux, des hommes du monde qui attendent patiemment la

volonté des dames, incapables de brutalité, tout attachés à mériter

par la constance de leur sentiment et Tingéniosité de ses expres-

sions : ils donnaient à nos gentilshommes des leçons de galanterie

mondaine et de savoir-vivre.

3. l'hôtel tJE Rambouillet et l'esprit mo.ndain.

Au milieu de la littérature du temps, sensée, pratique, bour-
geoise, entre l'économiste et l'agriculteur, qui prêchent le travail,

et le saint qui prêche la pénitence, d'Urfé ressuscite la littérature

aristocratique. 11 trace des modèles d'une belle vie, sans peines et

sans devoirs que par l'amour, à qui elle est dédiée. On nous conte
qu'en 1624 des princes, des dames et des seigneurs d'Allemagne
firent une Académie des vrais amants pour vivre la vie de VAstrée
sous les noms de VAstrée. Moins lourde, mais plus sérieuse fut l'imi-

tation française : l^^gdét^ju^âti^use^estlt^^ VAstrée donne
le roman. Il n'y a pas à douter que l'œuvre de d'Urfé n'ait aidé
Mme de Rambouillet à organiser la vie mondaine, lorsque, dégoû-
tée, nous dit-on, des manières par trop soldates(}U£àJiLgascûiines
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de la cour du Vcil dakuil, cllo se leliia imi ><jii hoU'let y reçut ses

amis '.

La iiouvoaulé O Lait de réunir nV'ciueniiinnL les mêmes hoiniiics

et moines l'nnmes, dans une éyalilé niomenlanée et dans mv
libiMlé paifaite, non point pour la cérémonie, nuiis pour le plai^i l

non point pour un plaisir extérieur et précis, dansf, souper, spii

tacle ((|iioii]ue ces plaisirs nalurelleinenl ne lussent pas exclus),

mais pour le simple et essen tiel plaisir qui sr pouvaiL-tU«r de la

réujlion des__es£i ils. s\^X(
,
;i^^|nt nnitnell(Mi)t

,

Mit ))ar le contact , et

s i'fTdn-nn t -In pioiliiii.» i.» qn'ik
.ly^ii^^nl iIh im-illrui- Par là, là vic

mondaine, échap|).nil an t'onnalisnic tVivolf, eul un caractère pro-

Jjjndémeiit inlelh^j^jj;! ; les salons liirenl coniuie des man'lics

d 'jili'ps
,

i;)\\ les échan ges ne languissaient pas, et la fonction propre

de i'iiomme dujnonde fut la conversation. Il en lut ainsi jusqu'à la

[{çvolnlion. Lat.iande MadenioiseIleestiniait« la conversation leplus

^rand plaisir de la vii-, et presque le seul », et prél'érait les Tuileries

à la vraie campagne parce que » l'on y est. mieux pour cause r » : de

l'ail, les Jardins ne seront en ce siècle (jue des salons et des galeries

aux parois de l'euillage, bien commodes pour se promener en cau-

sant. << La conversation, «lisait encore Mlle de Scudéry, est le lien

de la société dotons les hommes, le plus grand plaisir des hon-

nêtes gens, et le moyen le plus ordinaire d'introduire non seule-

ment la politesse dans le monde, mais encore la morale la plus

pure et l'amour de la gloire et de la vertu. » Saint-Lvremond la

préférait à la lecture, et Varillas, un historien de profession, disait

à Ménage « que de dix choses qu'il savait, il en avait appris ncuj

parlaconversation »: — «Je pourraisàpou pi es dire la même chose »,

ajoîTlail iMoiUige"^ un des cerveaux pourtant les plus bourrés du
temps.

La marquise do Rambouillet eut donc le premier salon qu'on

ait vu en Kraace : dans la Chamhe binte d'Arlhénicc et dans son

rMuxt se rassemblaient, autour d'elle et de sa fille Julie, le mar-

quis de l'isani, son lils, bossu, spirituel, ennemi juré des beaux

esprits de profession; le marquis de Montausier, original mélange

d'Alceste et d'Oronte, qui aima quatorze ans Mlle de Hambouillot

avant de la décider an mariage, et qui prépara pour elle pendant

I. A consulter : Soniai^.e, Diclwiiiifiiifi dis l'ri'C.icuses, éd. Livel, Bibl. EHzév.,

2 V..1. in-16; Tulleiiianl dtjs Homix, Historiettes, éd. Moiiincrqiié, Pan», ISiO, 10 vol.

\\\-Vi. Kl les œuvres de Sai-razin, Godeau, etc., ainsi <| le le» Correspondances du

U'iui>!i ii-.f. G, Lnnson, ('huix de lettres du .wiTs., lluclioUe, iu-l6); KiL-derer, Mé-
moire pour servir a t'Histoire de la sucirit' jiulic en l-'rance, Paris, 18:15, in-8; Livol,

Précieux cl Précièiàes, l'iris, 1850, iu-S ; CousT?i*'<a -Soctifté française au .vvii" s.
;

Mme de Sablé; Mme de Hautefort \ In Jeunesse de Mme de Lougueville: Mme de

Lonyiieville et la Fronde, 6 vol. \n-\'l. Taris, Didier; E. do Burthéleniy, la Comlesie

de Alaure, Paii», in-16; 1863. Brunoliùre, Ji'ludts vriliquet, etc., l. 11, p. l-ZJ.



trois ans ces fameuses étrennes du l*''" janvier 1041, la Guirlonile

de Julie ; Mlle Paulet, une bourgeoise, à qui sa beauté rousse et sou

esprit laisaieiit une noblesse; trois ou quatre Arnanld, abbés,

magistrats, officiers, Chapelain, Voiture, Godeau, Ménage, non
pas a titre d'écrivains, mais à tilro de gens d'esp rit. Deux princes

du sang, le du^- d'Eiigliien et sa sœur, future duchesse de Longue-
ville, sont dès leur première jeunesse des habitués de la Chambre
bleue. Plus tard apparaîtront Saint Kvremond, Mme de la l''avette,

la toute jeune et riante marquise de Sévigné. Le vieux Malherbe

chante Mme de Rambouillet ; Balzac, Corneille lui sont présentés :

mais les réunions n'ont rien d'une Académie. Les gens du monde
y dominent et donnent le ton : c'est, dit Chapelain, « le grand
inonde purifié », « la pierre de touche de l'honnête homme ». II

icrivait à Balzac, très curieux de savoir quelle était cette nouvelle ,

puissance : « (22- ".^ parle pas savanim^ nt., mais on y parle raison-

nablement, et il n'y a lieu au monde, où il y ait plus de bon sens

et moins de pédanterie ».

Parler, c'était la grande affaire, et les lettres du temps nous
présentent à merveille cette conversation des premiers temps,

ii'ore un peu lourde, et qui croit se donner de la légèreté en se

inrtillant. Avec réternelle matière des propo^ mnnrlaips, celle que
ioiirnissent le s nouvelles du jojir^ les médisances et les scandales^

on ^s'occupe fort de démêler, d'ana ly^pr Ips sentiments, 'l'p'^- dis-

linguer les nuances et les sources, de ceux snrtnnt. gui sont-^Fun

usage journalier dans la vie .snriale amour-propre, amitié, anjoiLT

surtout ; on débat le sens et b hen pié"7les iTiofs;n~n prend pour

thème parfois quelque ouvrage nouveau dont on a entendu lec-

ture, une lettre ou une dissertation de Balzac, ou bien, un certain

jour, le Polyeucte de Corneille, dont la dévotion ne plait guère. On
dispute ferme à l'occasion sur une comédie de l'Arioste, ou sur

deux sonnets rivaux : Malleville et Voiture ont fait chacun une

Belle Matineuse. Le sonnet de Voilure à rm??/e et le sonnet de Ben-u

serade sur Job partagent l'Hôtel de Rambouillet, puis tout Pari s,//

"^n piétine Fronde!
~~~

Camârquise' retirée chez elle dès 1608, ne meurt qu'en 1665,

mais le beau temps de son salon c'est de 1624 à 1648.- L'exemple

qu'elle a dnîmé p ^i imité Hptnnte'; p arts :"pàr touf ïê "beau Paris

d'alors, autour du Louvre et du Palais-Cardinal, au Marais et dans

la place T^nyalf
1p,<i palf|is des princes et des gpjgnpnrs, c\pe, hôtel^

T^ièmpdeJIn^jMrJTp l)f>nr£pnjsje_oiivrent leurs pnrtps- Ce sont les

dames de Clermont-d'Entragues, c'est la marquise de Sablé,

qui a a la plus nette mignardise dans ses lettres aussi bien

que dans sa conversation ». C'est Mme de Maure, Mme de Choisy,

Mme Scarron; c'est M. ïestu, chevalier du guet, chez qui on



lit les coifK^dics deslini-cs à la scène. Tons ces rMuits et ces

niellca, où les Précieuses tiennent conversation, se multiplient

dans la premifie moitié du siècle. ("Inv, Mlle de Scudt-ry, aux

samedis, moins de grand monde, et plus de gens de lettres : c'esl

une rnelli; littéraire, un peu pédante. Mais v(jici la n/(?//c mondaine
et pédante à lu fois, et les précieuses ridicules : les mardis de

la vicomtesse d'Aucliy, qui lit un jour une paraphrase de saint

Paul; elle a pour amies Mme de IWosny qui apporte une fois un
roman, Mme de Saintot, une ancienne actrice de la Foire, main-

tenant bas-bleu et fort écrivailleuse. Nul n'est admis, s'il ne com-
pose et ne lit : un vieil oiïicier, à qi/i la plume pèse, est forcé de

barbouiller du papier pour être admis dans celte « Académie
femelle », comme Chapelain écrit en 10:58, s'égayanl fort de ces

« fées qui ont beaucoup d"àge et peu de sens ».

La province, comme de juste, suivit un peu plus lard, et l'on

connaît la phrase de Chapelle sur les dames iju'il voit en 1056 à

Montpellier : «A leurs jtefiles migiiaidises, à leur parler gras et

leurs discouis e.xtraordinaires, nous vimes bientôt que c'était une
assemblée de précieuses ».

Mais ce ne sont pas les originaux extravagants ni les imitateurs

ridicules que nous avons à regarder. Les vraies précieuses — que

Molière a visées et atteintes à travers les autres, — c'étaient

Mme de Rambouillet, Mme de Sablé, Mme de Longuevilk-,

Mme de Maure, et le monde précieux a été l'école ^où se sont

formés les Russy et les La Rochefoucauld, les Sévigné et les La
Fayette, les Maintenon et les Ninon, c'est-à-dire ^ès "plus exquis

exefiiplaires de la société française dans la seconde moitié du

siècle : voilà ce qu'il ne faut pas perdre de vue pour bien juger la

préciosité. Klle n'est que le premier état de l'esprit mondain qui,

sans changer son idi-al, modilie sans cesse et rectifie ses appa-

rences.

Le fond de l'esprit mondain, c'est de se séparer, avec tout ce qui

le touche ou lui sert, de ce qui n'est pas le nioiide; c'est d'établir,

par-dessus la vulgaire distinction du vrai et du faux, du bien et du
mal, un nouveau principe de distinction à l'aide duquel tout se

jugera et se classera : ce principe est l'idée des ((mcenances, qui

crée \\n genre nouveau de beauté, la liistiiicdon; une chose, un
.icle. qui présentent une sorte de perfection supérieure dans la

conrormité aux convenances, sont distinyu(}s. Le naturel n'est pas

impliqué dans la distinction, mais l'aisance. Klle ne comporte ni

la bonté du cœur, ni la force de rintelligence, mais elle indique

certaines manières d'avoir ou de n'avoir pas du cœur ou de l'inli-l-

ligence, Coiiitne la sociabîlilé a formé tM lie toujours le monde, la

(Ustinction ost un url Ut* jjlaire; loiit ce qu'on a en soj et sur soi,
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rt'alité solide ou surface, il faut l'avoir pour lef5 autres, ou s'ou

donner l'air : cette coquetterie de parure par laquelle la beauté

semble faire don de soi au public, et prendre intérêt à son plaisir,

quand il s'agit de la pensée et de l'expression de la pensée, c'est

l'esprit. En litléi'aturc, il n'y a de dhtingué que l'esprit, au sens

étroit : l'ingéniosité, l'invention spirituelle. Rien ne vaut que
pénétré ou orné desprit. On est aijisi, tout à la fois, très près et

très loin de l'art : ou, si l'on veut, on a un art d'agrément, et non
d'expression, un art tout orienté vers le public, pour lui plaire à sa

mode, et non vers la nature, pour la rendre selon la vérité. Mettez

en face l'un de l'autre l'art du xvni'' siècle et l'art grec.

Voilà comment riiifliience de la société sur la littérature française

fut mêlée de bien et de mal. Le public fit la l oi : iJ imposa d'abo rd

la clarté, l'unique pf, .-^rliniiahlp flai té (\c iin^ rhfMk-dVRri vrp ctassi-

gues; il obligea les auteurs à ménager sa peine san^; plain Hip l-s.

leur, à savoi r nettement ce qu'ils voulaient dire, et ?
», le 'ijre '^''icp -

ment_^ .Mais ce public définit la clarté par ce que son esprit enten-

dait: et ces femmes, ces gentilshommes ne voulaient pas ou ne
pouvaient pas entendre bien des choses, qui eussent bien mérité

qu'on les leur fit entendre. Notre littérature y perdit sans doute en
|i.THfpiir fi profondj; ur: et les plus_grandes questions, les plu3

^vitales en furent exclues ou furent réduites à s'y glisser par_j)çça>-

..sSn],: de là ce que nos cuels-d œuvre classiques paraissent avoir

quelquefois d'im peu court, quand on les compare à certaines œu-
vres des autres littératures. Avec quelqu e chose de superficiel

.et de frivole, ou_Jout_au_jiioins de moyen, la littérature prit

gjjjnonde le goût d'une simplicité brillante, très cherchée et très

^isée, quT imijèTelîâtu retint" qui e s t parfois tout le contraire : il

lut diflicTle de~iravoir pas d'esprit, et les plus grands seuls de
nos écrivains y parvinrent. Il fut difficile aussi de parler à ce

public de ce qui n'était pas lui : et par là la matière littéraire

se restreignit encore; l'iwmme, mais l'homme de la sociétéj^

soumis aux rapports, aux lois, aux accidents sociaûxT^ ayant
affaire un peu à Dieu, beaucoup aux hommes, nullement à la

nature, fut l'original nécessaire de tous les portraits. N'étant

gûeré actionné que par l'amour, il fit de l'amour l'action de tous

les livres qui prétendaient à le représenter.

Enfin, s'il est une vérité reçue dans le monde, c^est que le. monde
araison, c'est qu'il fait bien et pense excellemment, mieux que tous

les individus qui le composent, et surtout mieux que tous les êtres

qui n'en sont pas ou n'en ont pas été : d'où la raison, cette souve-

raine dominatrice du sjècle qui commence, s'étrique, s'amincit, se

creuse, et devient le préjugé mondain, qui investit momentanément
tous ?es caprice.s et toutes ses ignorances d'up Ijtje «l'absolue bl
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universelle vérité; et voilà surtout ce qui porta graïul tlommai.''' à
la lill(*ralure du xvii' siècle.

(^iir lous'lts écrivains durent compter avt^c le goût lutindain,

que la plupart au reste portaient en eux-mêmes. Il fallut (pi'ils y
saiislisseiit, niAnie en le <lépassant. l,e xvu" siècle, qu'on a toit

souvent de prendre « en liloc » cl d»! croire tout d'une pièce, nous
ollVo i>lusieurs courants, plusieurs dircflinus, et «-otnine plusieuis

étages (le goût et d'idées : il y a comniunication, juxtaposition,

cuire-croisement ; à de rares numients r-t jamais pour louglemps
Insion ou confusion, l/esprit de la société polie, esprit précieux

d'abord, puis simplement esprit de cour ou de salon, n'est eu

somme que la forme charmante, étroite, inférieure, du goiH clas-

sique : c'est au-dessus de lui, bien que souvent pour lui, que se

liront les chels-d'œuvre.

4. POÈTES ET ROMANCIERS PRÉCIEUX.

Pour bien juger la préciosité, il faut la regarder comme une

discipline imposée à Jé fortes natures, pleines encore de sève

et de longue, grossières, brutales'. Puis la, délicatesse devenant de

plus en plus intérieure et spontanée, à mesure que se brisera le

ressort des âmes, et que Sf videra le rései'voir des c'nerL'ies pii-

mitives, les formes se simplitieront, se détendront. Mais ju.squ"à la

lin du siècle, en somme, la force et la fougue seront sensibles sous

la politesse. Uc là précisément lexagéralion du raffinement, l'in-

tempérance cérémonieuse des manières, l'extravagance spirituelle

du langage. On ne sait pas encore marcher, on danse: et toute

la vigueur du corps robuste passe dans le bras qui arrondit un

salut. Tout est alors en deçà, au delà, ou au contraire de la

nature : car la natuie est grossière, et-le parait la où elle ne l'est

1. C'cPl Ifi point de vue où il faut se placer pour compmiilre non sciilcmcnl la

vio (le coUe époque, mais aussi la liUératuce précieuse. On ne saurait dire it quel

point l'ipuorance, In grossièrelé, la brutalité étaient venues, après i|uaraiiie ans do

guerre* civiles, ii la rnur et daii.s !a noblesse. Les dames, telles (|ue la ni.iniuise de

Hambouillol, furent les iusiilutriees do la haute société : elle» firent de la galanterie

el do la politesse les freins du leuipéramunt; elles substituèrent peu ii peu des

plaisirs et des goûts intellectuels aux passions et aux jouissances brutales. Les gens

«le lettres aidèrent les dames à parfaire leur œuvre : la condîlion des uns et des

autres en devenait meilleure. Voyiz dans Sorel comment Krancion civilisa Cléranle

aux environs de 1620. Tnus les romans, depuis d'Urfé-jusqu'ii .Mlle de Scudéry, mais

surtout VAslri'e, le Cynis et la délie, sont de vrais •• romans d'éducation ». C'csl un

contresens que d'y chercher, comme Cousin, la peinture du inonde réel : ce sont des

manuels de civilité, et lorsqu'il s'y trouve des portraits, le rude naturel en est systî^-

maliqiiemcnl éliminé, et tout le tcnjpérameut qui résiste au dressage mondain.
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pas réellement. Tout est excès,. excès de grandeur ôu excès de

finesse, bouisouflure ou subtilité; et l'idéal que les précieux

essaient de réaliser dans leur vie eè dans leur extérieur, cehi!

que fout d"abord ils imposent a la littérature, c'est l'horreur dii

commun, du vulgaire, en tous sens et sans exception, le culi'

obstiné de la rareté qui surprend.

Ce goût eut pour premier efîet de soumettre de nouveau lu

France aux iniluences étrangères. Car le merveilleux de l'esprit

se rencontrait plus facilement hors de chez nous. L'Italie, d'abord,

cette fois encore, fut notre institutrice : mais l'Italie dégénérée,

folle de l'artificielle beauté des concetti, dépensant tout son génie

en inventions monstrueuses d'hvpeiboles, d'antithèses et de

iijolaphores. l'Italie de Guarini et de Marino. Celui-ci, un Napoli-

tain d'inépuisable' faconde , d'intelligence et de sentiment nuls,

vint en France en i61o : il y publia son Adone (1623), poème allé-

gorique et descriptif de plus de 40 000 vers i.
<( Les yeux, disait-il

quelque part, sont les balcons et les portes de l'àme, fidèles

lénioins, vrais oracles, sûre escorte de la raison timide, et flam-

beaux ardents de l'obscure intelligence. Jls sont les langues de la

P'''nsée, toujours promptes et adroites, les messagers parleurs <!i,

muet désir, hiéroglyphes et livres où l'on peut déchiffrer lo.;

S'jcrets du cœur, — vifs et purs miroirs où transparaît tout i

•

qu'enferment les profondeurs de la poitrine ^ », etc., etc. Dans le

Tasse même, qu'on lisait beaucoup, il n'y avait que trop de brillant,

de finesse, et, comme disait un peu brutalement Despréaux, de

clinquant. Ces beautés spirituelles faisaient fureur chez nous, et

asservissaient tout, jusqu'au vieux Malherbe, grognant et cédanl.

Avec cela, les Italiens imposaient, parce qu'ils entendaient l'art;

épopée, comédie, histoire, de quelque genre qu'on parlât, ils fai-

saient autorité : ils écrivaient selon les règles.

L'Espagne vint renforcer l'Ilalie : elle avait le même goût, l'ayant

eue pour maîtresse. C'était l'Italie qui avait fait éclore chez elle

dans sa mâle et âpre poésie, le conceptisme de Ledesma, Vestilo cullo

de Gongora : les agudezus valaient les concetti. Mais, dans ce raffi-

nement, l'Espagne continuait d'exprimer son génie national par

les sonorités empha(i(^ues des mots, et par l'héroïque boursouflure

des pensées. Cette influence fut, chez nous, plus tardive et moins
universelle que celle de l'Italie. Antonio Ferez ne l'établit pas, quoi
qu'on ait dit : il ne dut jamais mettre les pieds à rilùlel de Ram-
bouillet^. Dès le début du siècle, la langue espagnole était fami-

1. L'Adone, poema del cavalier Mai'ino, Parigi, IGJ'J, in-fol. 11 osl appelé Mariai,

dans le Privilège.

2. Adone, VI, 36, 37.

3. Car il mourut ea 1611 el ne aorUl plus de chez lui après 160i).
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lièrc à la pliiparl des f,'(MililshoiTiiues el des dames : mai» les livres

pèiiétraieiil plus leiileineiil, et ce ii'esl j^uére avant UïM) qu'on seul

une forte action du gi-nio castillan sur la littérature, françiise. Au
lllta.Lje.-Jes Kspaynols uuus donnèient des sujets, dispensant nos
poêles du labeur de rinvenli<iii. ParMonteniayoïet parPerez de Mita,

ils lui eut nosjpaitres dans le roman galant et héroïque. Leur poésie

ne fut, seinïïie-t-il, Jamais très bien cotlnué. Gbngoia n'eut point

d'action. Voilure est peut-être le seul de nos poètes qui soit sensi-

blement teiîiltftle goiU espajjnol. Je parle des gens sérieu.x de

poésie : car, pour le builesque, riulluence de l'Kspagne fut consi-

dérable. Lope de Vega, (iougora, fournissaient des modèles que
notre Saint-.\mant, notre Scarron ont connus, et qui les ont

inspirés. Enlin lespiit castillan s'est olferl à nos courtisans dans
une idée que dégageaient, non plus les Jiclions des livres, mais

les vies réelles ou légendaires de quelques individus comme
Villamediana : idée de politesse héroïque el de gravité hautaine

même dans la facétie. En revanche, Jamais le goût des Espagnols

n'a iail loi: el dans le temps même où on les |)illait le plus, on ne

se gênait ^-uêre pour les taxer d'irrégularité ou d'extravagance '.

Au total. l'Espagne, comme l'Italie, recommanda- 1 à la France le

goùtellXéiu'de l'esprit, le culte des formes les plus raffinées de sentir

ç^vtit de parl'T.

V Toute la littérature française fut atteinte par la préciosité et se

mil aux^pûintfs *, qui sont la forme française des ronct-tti et des

(K/udezan. Mais il y eut des genres d'où la nature el le naturel

furent plus complètement bannis, on qui sont comme la propriéié

exclusive du mauvais goût étranger et mondain. La poésie de

forme lyrique, qui était devenue nne poésie de cour on de

nielle, n'ayant guère ailleurs d'emploi, fut la première gagnée,

et les enseignements de Malherbe en furent corrompus.

Le maître lui-même soupira ses fausses amours en pointes fades;

mais ce qu'il y a de plus signilicalif, c'est que toutes les hantes

I. I.cs k'Uics de Chapelain à Cai-cl rte Sninlc-Onnlf laii I. Il d.; l'od. T. <1«!

l-iuioque) nous niuiitruiit rc iin'cn ICôy le mieux iiiforiiu' clys Kraiiruirs coiinail de la

litlérnliiro eapagnole.' — A conmilter : Morel Katio, Études xio- t'Espayne, l. I.

1. Les pointes sonl proprement des jeu.v de mots, qui cuu&istenl à preudi-o un mut
Iniir à tour ou siniultunénicnl daus deux acceptions différentes, comme le propre el

Ir li'.rmé, Ole.

Brûlé de plus de finix que je n'en alluuiai. (llaeino.)

I,a /loiiite consi.ste a prendre feux .i la foi-s au (ipuré rouinn; ri'L'ime do brûlé, el

au propre connue aulécédenl du relatif.

Belle Philis, on désespère

Alors qu'on espère toujours. (Molière.,

IVitw !. m.. MM,-,' ,,,.,,;, ;, s^M •^eM- .•..i.in.i.M . il.-in>, 1.; un,.!,. i| ..lU-pill.. nll.'Il.lre..
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parties de sa doclrinc furent connue stérilisées jusqu'à Boiieau,

et (ju'il ne fit pas école. De loin en loin, la facture d'une ode porte sa

marque : mais il ne laisse en somme que deux disciples, Maynard

et Racan. Encore tiennent-ils plus du goût général que j"ai tâché

(le définir dans la littérature de Henri IV, que du caractère original

de leur maitre. De celui-ci pourtant Maynard ' a pris le soin de la

langue et du vers, la poursuite acharnée de la netteté et de la

justesse : « Mes vers français, disait-il, ont tant de peine à me
satisfaire, que de 100 j'en rejette 90 ». Malherbe lui reprochait de

manquer de force : mais dans sa faiblesse laborieuse et châtiée, il

a de forts, de triomphants réveils; on a de lui des pièces qui

valent le meilleur Malherbe. Il monte en perfection les lieux com-
muns de Tamour, de la mort et de la fortune, il frappe excellem-

ment les petites pensées de circonstance. Il voulait que chaque

vers offrit un sens complet, et cette règle du détachement du vers

était la mort du lyrisme; elle condamnait la poésie aux décou-

pures, au martelage, au pailletage, enfin au prosaïsme brillant et

sec. Au€si Maynard fut-il naturellement conduit à détacher la

strophe comme le vers, en sorte que ses odes ségrènent comme
des chapelets, et sont comme des collections de petites pièces

sous un titre commun : naturellement aussi il devait se plaire et

exceller aux rondeaux, aux sonnets, aux épigrarames, à tous ces

genres qui sont le triomphe du martelage et du trait. Cependant
il eut maille à partir avec les précieux, qui lui trouvaient encore
trop de sens et trop peu de pointe : en vain se fàcha-t-il contre
les orateurs frisés de ce siècle coquet; on lui montra bien, quand il

reparut à Paris après la mort de Richelieu, que ses vers et lui

étaient des provinciaux. Déjà il ne se gagnait plus de gloire qu'à
Paris, à la suite de la mode : la résidence était de rigueur; et

voilà pourquoi notre président d'Aurdlac; qui méritait un peu
mieux, a laissé moins de renommée que les Voiture et les Sar-
razin. On lui doit bien une place en bon jour, entre Malherbe et

Racan.

Hacan , j'en ai peur, a dû son immortalité presque autant à
ses bizarreries qu'à son génie. (( Hors ses vers, dit Tallemant des

1. Fr. dû Maynard, né à Toulouse en 158-2, secrétaire des commandements de Mur-i ,

puérile de Valois, fut nommé eu IGiS président au picsidial d'Aurillac,. suivit (MiV

Italie (1634) l'ambassadeur M. de Noailles avec qui il se brouilla, et qui le mit dans!

la dissiùce de Richelieu. Il mourut en 1646, n'ayant fait que de rares séjours à Paris/

ou à l;i COUP depuis lOlS.

Édition : Œuvres poétiques, Paris, Lemerre, 1885-88, 3 vol. in-12.

2. llouorat de Racan, né en Touraine (1589), fut page du duc de Bellegarde, cIilt

qui il connut Malherbe. 11 servit au siège de la Rochelle. Il se maria en 1628, et se

rctiiii dans ses terres. 11 mourut en 1670. — Édition : Œuvres complètes. Bibl. elzév.,

2 vol. in-10, 1857. — A consulter : L. Anioukl, Ruudi, Histoire anecdoliqw: et er,-

li'jue de sa vie cl de ses œuvres, 1S90, gr. iu-8.
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[{(aux, il semble qu'il nuit pas le sens commun, il a la mine d'un

teniiier. il bi'-^'aie cl n'a jamais pu proiiDnocr son nom : car par

malheur 1'/' cl le c sont les deux lellres (ju'il [)r<)uonce le plus

mal. » Ses dislraclions, sa iia'ivelé qui prèlail aux myslilicaMons,

ont t'ait la joie de son sii'cle, cl lui oui l'ail une lép-nde. Itacan est

comme une première épreuve, [jIus firossière, de La Fontaine; c'est

un La Fontaine moins spirituel, plus ignorant, |»lus paresseux,

dont les vers sont faits de génie et toiil gonflés de sentiment. Son

ignorance et sa paresse le préservèrent des pointes; et Tncine il

n"a(xe|)ta des enseignemenls de son maitrc que ce qui ne coûtait

pas plus de peine à pratiquer qu'à négliger. Jamais iMallierbe ne

put gagner sur lui qu'il composât avec lenteur et correction, qu'il

pnliL.laborieusement les vers que son inspiration première avait

jetés. Hacan appailinl toute sa vie à l'école du négligé facile, .et

continua tout .seul la tradition du lyrisme élégiaque des Monl-

chrétien et des Uerlaul. C'est un vrai poète (il en avait Tàme et

l'oreille), un amant de la campagne, qui dans le plus faux des

genres, dan^ la pastorale dramalique, a su jeter quelques impres-

>ious prol'nndémenl sincères, un doux mélancolique qui a pleuré la

luite des choses et le néant de l'homme en sti-uphes lamarlinieimes,

du milieu desquelles parfois s'enlèvent puissaiHmentde magniliques

images, des péiiodes nerveuses el lières.

A côté de Uacan, condjien minces el combien glacés paraissent

tous les rimeurs précieux, même ThéojTbile, ce brillant et l'an-

tasque génie, qui préféra à la simplicit^é iabôFieuse de Malherbe la

fausseté non moins laborieuse des Marino et des Gon{.'ora. De sa

tragédie de Pyrame cl Thisbc (probablement 1025) date le règne

du goût précieux dans la poésie. Malherbe esl vaincu : .sa versili-

cation seule prévaut. Les Voilure, les Malleville^ les Sarrazin, les

(iodeau, les Sainl-Amaid, les Scudéry, les Sciirron même lui

opposent leur fantaisie : en eux .se perpétue le lyrisme du siècle

précédent, mais un lyrisme desséché, plus intellectuel que sensible

ou Imaginatif; leur art, très contraint dans son apparente liberté,

n'est qu'un jeu d'esprit compliqué, dont la règle est de calculer

toujours l'elfet le moins allcndu ou le moins nécessaire, pour le

produire.

Comme )ki société est très intelligente el très avide du plaisir^

lilléiaire, "u voit éelore alors une prodigieuse abondance de sonV

nel-^, do rondeaux, d'élégies, île chansons, de stances, dont 1;

galauleiic en général fait le fond, puisqu'il était établi (pi'il i"

pouvait y avoir d'honnéle homme sans amour, ni il honnête livre.

Les uns sont plus emphatiques, d'autres jilus niffinés; il y en a

de plus fades, ou de plus piquants, et l'on peut trouver dans cet

art faux des mcrvei!te< d- " "•" <).ii ii.i.lK- M.ns il suflira ici
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de nous arrêter à riiomrao qui incarne à bon droit le goùl pré-

cieux, à celui qui a qualité pour représenter ce monde et cet art, à

Ce fils d'un marchand de vins d'Amiens inaugure la puissance

sociale de l'esprit; sans naissance et ne s'en cachant pas, il se

fait recevoir à l'Hôtel de Rambouillet, et y traite d'égal à égal

avec tous. Il ne reçoit de pension qne du roi, de Monsieur, à qui

il api)artient : cela le tire de pair parmi les écrivains l'améliques e!.

porasiles.il a soin aussi de n'être pas écrivain, afin d'être tout à

fait honnête homme. 11 ne veut pas être autre chose qu'un homme
d'esprit qui écrit quelquefois, et ce sera son neveu Pinchêne qui fera

de lui un homme de lettres après sa mort, en l'imprimant. Voiture

que le service de Monsieur mena en Espagne, en Italie, écrivait

des lettres aux amis qu'il avait laissés à Paris : il en écrivait de

Paris aux amis qui s'en allaient aux armées ou en mission diplo-

matique. 11 vivait dans lintimité de la marquise de Rambouillet,

et il savait toujours faire jaillir quelques rimes ou quelques

pointes, de toutes les circonstances qui intéressaient le petit

cercle. Voilà ce qu'on appelle pompeusement les QKuvrks de Vin-

cent Voiture.

Ce petit homme, frileux et gourmand, bretteur et joueur, vani-

teux, passionnément galant, mais plus épris des douceurs qu'il

disait que des femmes à qui il les disait, au reste brave, lier,

sincère, reconnaissant, cet homme aurait pu faire plus qu'il n'a

fait : il avait l'esprit sérieux et capable de grandes pensées; il

a su juger Richelieu comme on le juge à deux cents ans de dis-

tance. Mais comme il ne pouvait se maintenir dans ce monde où
sa naissance ne l'appelait pas, qu'en plaisant, il a voulu seule-

ment plaire et toujours plaire. Il a dépensé plus d'esprit à dire

des riens, qu'un autre à exprimer des pensées solides. Comme
il écrit pour des gens très raffinés, et pour cette coterie seule, il

met de la finesse partout, il la fabrique avec un tortillage d'images,

de plaisanteries, d'allusions, dont ils ont seuls la clef, et ainsi il

est pour nous obscur et fatigant. Il y a même un peu de lourdeur

dans ses grâces, lorsqu'il développe ses métaphores ou ses allé-

gories : la lettre où il se suppose mort, celle des lions du Maroc,

ou celle de la carpe au brochet sont des plaisanteries dignes de

I. Vincent Voiture (1598-1018) eut pour protecteurs principaux et pour amis le

comte d'Avaus et le cardinal de la Valette. H fut introducteur des ambassadeurs du

duc d'Orléans, gentilhomme ordinaire et maître d'hAtel de la duchesse, puis maître

d'h6tel diiToi, et premier commis du comte d'Avaiix, lorsque celui-ci fut surinten-

dant de<: finances. ^ Édition : Œwres complètes, éd. Ubicini, Paris, IS")"), 2 vol. in-18.

— A consulter : Lettres du comte d'Avaux à Voiture, puhl. par Am. Rouf, Paris,

18J8, in -8.
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Mascarillo ou de Trissolin. Sa poésie amouroiise csl truno finesse

abstraite, et tiaiisposf avec une excjuisc précision le sonlirniMil en

idée. Mais (|uand il ne s'agit pas d'amour, il cause souvent, en

prose ou en vers, avec un esprit net et vif, d'un style léger et

piquant, dont l'allure lait [)enser à Voltaire : son Épîtrc au prince

de ('o)vlc revenant d'Allemagne sort du goût précieux, et réalise

déjà Turhanilé de la lin du siècle ou du siècle suiv.mt.

I.'horreur du vulgaire naturel qui, appliquée aux mi'uues circons-

tances de la vie mondaine, produisait la recherche spirituelle des

petits vers, tourne en passion du romanesque quand il s'agit de la

conduite générale de la vie. Un besoin d'aventures emporte alors

les âmes, et se traduit parallèlement dans l'histoire par tous les

troubles, les intrigues, les révoltes que l'on sait, dans la littérature

par la vogue des genres et des œuvres où s'étale le plus e.xlravagant

héroïsme. L'épopée d'abord : en 15 ans, six grandes épopées pa-

raissent, qui forment un total de 136 chants, et dont quelques-unes

ont eu assez longtemps le renom de chefs-d'œuvre'. Je n'en par-

lerai pas : ce sont les parties mortes de la littérature classique.

Quelques brillants morceau.x de description ou de morale, voire de

théologie, n'crapéchenl pas que ce soient des œuvres ennuyeuses

et illisibles. LTnvention est surtout e.vtrémement pénible, l'exé-

cution presque toujours lâchée. C'est en eux qu'on peut voir com-

bien l'esprit précieux est éloigné de l'art véritable, et en implique

peu le sens. Ces épiques ne savent éviter la platitude que par les

pointes, et, incapables de se concentrer, ils se boursouflent; ils ne

donnent que du fatras ou du clinquant.

Comme ils écrivent pour le monde, pour les femmes, leur public,

qui méprise la science des collèges et n'est pas plié à la superstition

de l'antiquité, leur inspire une doctrine, qui se trouve être essen-

tiellement excellente : ils prennent des sujets chrétiens, donc

modernes, Childebrand, Clovis, saint Louis, Jeanne d'Arc : le

plus ancien est pris aux confins de l'antiquité romaine et des temps

chrétiens, VAlaiùc de Scudéry. Tout naturellement, ils font des

idées de leur public la règle de leur ouvrage, et ici c'est parfaite-

ment juste : par un semblable mouvement, Théophile, qui a pour-

tant prodigué ses vers aux Iris et aux Pliilis, déclarait un beau

1. Le l'ère I.emoyne, Suint Louis, 17 chanls. 1651-1653: IS chants, 1658; Scudéry,

Alaric, 10 rhanl», 1601 ,' Chapelain, la l'iiclli^ 2-i chants (!'.' publiés en 1650, l-2incdils

jusqu'il nos jours); Desmnrets de Saint-Sorlin, Clovis, 26 chants, 1657 (réduits à 20 en

lô"/.!) ; I.o Laboureur, Charlpinarine, i2rhants, 1661 ; Carel di' Sainte-Garde, CUildehrand,

16 livres, 1066 (devenu en 1671) Charles Martel); ajoutez K;iint-.\mant, Moyse sauvé,

165.^; fîodeau, Saint l'aul, 1651; Cnras, Jouas, Josué, Sanison, David, 16(W-1665; Pei^

rault. Saint Paulin, 1675. — A consulter ; IJuchesno, Ifs Paèmei épiqueè du

XYlh siècle, 1870; CUôrot, Étude sur le P. Lemoyne, 1837; H. Toinet, Quelques

rtchtrclim autour dei poèmes hérolquet épi^ue> françain Jn }'.\'fl' siicle, 1599
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jour qu'il n'en fallait plus, et que toute la niylhulogie avait fait

sou temps dans la poc'sie. Le paiianisnie est un amas de (jetions

impossibles à croire, dont les cuistres farcissent leurs cervelles : le

vrai, le réel (on ne dit pas le beau), c'est le christianisme. On
disait aussi que l'histoire de France devait êlrc plus intéressante

pour des Français, et que les hauts faits des Grecs ou des Romains
ne pouvaient valoir pour nous le récit des luttes et des périls qui

avaient fondé ou affermi la monarchie.

Tout cela était fort bien : mais il fallait du génie pour traduire

ces idées, et c'est ce qui manqua. L'histoire fut travestie par ces

poètes autant qu'elle l'était par les historiens : imaginez le

Louis XIV de la Place des Victoires, ou les personnages des batailles

de Le Brun dans des architectures et des jardins tels que ceux de

Versailles, et vous aurez VAlaric de Scudéry. Les sentiments sont

en harmonie avec le costume : cela n'est d'aucun temps. Il n'y a

pas un de ces poètes qui sache ce que c'est qu'un homme, et soit

capable d'en faire vivre un dans son poème. Us font ronfler des

lieux communs, ou aiguisent des sentences.

Ils n'entendent rien au genre qu'ils traitent, et en cela ils conti-

nuent Ronsard et annoncent Boileau. Pour Scudéry, l'épopée est

nii roman historique, en vers, ayant d'un bout à l'autre un sens

illégorique, qui donne la moralité de l'œuvre. La prise de Rome
sera la victoire de la raison sur les sens avec le secours de la grâce.

Voilà où en est Scudéry, et où ils en sont tous, et cette idée éclose

dans les écoles philosophiques de la Grèce, pieusement recueillie

par les chrétiens pour absoudre les chefs-d'œuvre parfois embarras-
sants de l'épopée païenne, sera consacrée par le docte père Le

Bossu dans un inepte traité que Boileau estimera.

Les épopées du xvn« siècle ne sont que de mauvais romans; par

contre, les romans* sont des épopées qui ne sont pas bien honnes.

Le roman ne suivit pas tout à fait la voie où l'avait mis d'Urfé : de

pastoral il se refit héroïque, "fet mêla les deux traditions de VAmadis
et de YAntréc. La raison en est facile à entendre : la vie pastorale,

au sortir du xvi° siècle, avait enchanté une génération fatiguée, qui

aspirait au repos; mais on eut bientôt assez du repos, quand les

forces revinrent, avec elles la fièvre du mouvement et de l'action,

1. Guniberville, Polexandre, 1632 (éd. complète, 5 vol. in-S, 1637). La Calprenèdc,
Casxaiulre, 10 vol., 1644-50; Cléopâtre, 12 vol., 1647 et siiiv.

; Pharamoud, 12 vol.,'

1661-1670 (les lomes VII-XII sont du s'' d'Oi-ligue de Vaumoriére). Mlle de Scudéry',
Artamène ou le Grand Cyt'us, 1649-53, 10 vol.; Clélie. 1656-60, 10 vol. — A con-
sulter: Rathery et Boulron, Mlle de Scudéry. Pari.s, in-8, 1873. Kœrting, Gesdiichta
des franz. Romans im XVII Jahr., Leipzig und Oppeln, 1885-7, 2 vol. in-8, A. Le-
breton, le lioman français au XYII' s., Paris, 1890, in-18. Brunetièie. jilluJt'-'

critiques, elc.^l, IV, V. Fournel, ^Utér^tne indépend(f.nte^ Didiec, 18C2, in-JÔ,
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Les hommes d.' la ^'iiem; de Trente Ans, dos conspirations rontnî

Hicliclifii, delà l-Yumle, n'avaient pas pmir idéal de soupuer avec

une berbère au bord du Lignon. On leur olVnl tionc de 1 héroïque,

'des avenUires, de ^-rands eoups d ép«'e. En même lemps, l'insUnct

du siècle se précisait : on voulait du vrai. Le vrai dans les Ber.li-

mcnls, c'était bien (in pour qu'on y vint d'abord; et puis on n'était

pas encore assez persuadé, ni par d'assez rudes expériences que

les fj;rands sentiments n'étaient pas le vrai. Mais pour les laits, on

savait bien ce qui était réel : on ne voulait -plus de herbiers et de

druides; on voulait du réel, de l'historique, ou prétendu tel.

nirlé l'avait déjà senti, et je l'ai fait remarquer plus haut. Les

laiseurs de romans prirent donc qui le Mexique et le Pérou, qui

la Gaule fiauçaise, un autre l'Asie, un autre Borne. Dans les cadres

historiques, ils muent les senliments à la mode, les occupations à

la mode, héroïsme, galanterie, conversation.

Mlle de Scudéry y mit plus : la description du monde précieux,

hôtels, châteaux, ligures et caractères; Condé, dans ('//n<s, avec la

bfitaille île Hocroy très exactement narrée; dans C/c/t'e», la Fronde, et

Pellisson sous le nom d'ilerminus, Sarrazin sous celui d'Amilcar, et

puis Mme de Se vigne, Fouqnel, La Hochet'oucauld, le ménage Scarron,

les Jansénistes et Port-Royal. Milon de Crotone se bat en duel, et

Horalius Codes chante aux échos des douceurs f^nir Clélie. .Mais

surfout les héros causent; en paix, en guerre, en prison, ils cau-

sent, galamment, spinfiieMement, de la mort, de l'éducation, des

femmes, de la politesse, des lelti(>s, de toutenlin. Il y a beaucoup de

sens et d'esprit dans ces conversations un peu longues, <]1ii. publiées

à part, devinrent comme le manuel de la bonne société. C'est là

ce qui vaut, le mieux dans l'œuvre de Mlle de Scudéry : les por-"

traits, trop vantés, sont trop embellis par un art doucereux pour

avoir une grande valeur ou morale ou documentaire. La longueur

de tons ces romans, s'ajoutant à leur fausseté, les rend illisibles :

une invention inépuisable et banale les pousse d'aventure en aven-

ture et d'histoire en histoire, jusqu'au KK tome; et l'on letrouve

partout cette impi-ovisation négligée à laquelle Malherbe avait

essayé d'arraclier les écrivains.
"^

En face de cette littérature galante et emphatique, \\w(^ autre

se présente, triviale et bnrles(pie. Elle semble la parodie de la pre-

mière, elle l'est parfois en effet, elle en raille l'excès et la fausseté :

et c'est en général au même public qu'elle s'adresse; la littérature

comique, picaresque ou grotcsfpie de ce temps-là fait presque

tout entière partie de la littérature précieuse '. Elle n'est pas

\. Si on veut voir comment, depuis l'héroique jusqu'au burlesque, loules les

laçons (lo fiiuB»er la nature s'entretiennent cl peuvent s'uiiir dans ua seul esprit,

ou n'a qu'il csnmincr l'u-'uvio folle et funltiiisislo île (.^yr.'vn'* '^« Hi-rgoror.
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nioiiiséloigoée de la nature que l'autre, même quand elle s'y oppose :

olle outre la ^Mossièreté. le ridicule; elle étale la boufîonnerie ou
> vnique ou brutale. Si les femmes font un peu les renchéries, les

hommes, après avoir poussé les beaux sentiments et cherché le

lin du fin, ne haïssent pas de rire gros, comme des ruelles ils vont

lux cabarets. A leurs solides estomacs, pour les mettre en belle

humeur, il faut des viandes bien épioées : dans la poésie, les

'hansons bachiques, les tableaux crûment colorés des « crevailles »

i^opieuses, de la gueuserie a,près la goinfrerie. Le gai compagnon
du gros comte d'Harcourt dans les tripots et dans les cabarets,

Saint-Amant', y porte une verve originale et chaude : il a le sens'

du trivial, parfois même du fantastique, et tel de ses sonnets a la

précision vigoureuse d" une eau-forte. Il a le tempérament d'un réa-

liste; mais il s'obstine à convertir ses impressions de nature en

préciosité spiritueile.

Dans le roman, il paraît bien que Sorel a été un bourgeo is us
i ;is ferme, à qui par malheur le taleûTa manqué pour failrë une
grande œuvre. Il a, trente ou quarante ans avant Molière et Boileau,

^
essayé de détruire la faus.se littérature et de discréditer les senti-

' menf.s hors nature. Son Fmncion (1622j est le preiTiier de nos
[omans réalistes, où sont ""peints, en couleurs peu flatteuses, .les

bas-fonds de la société, et le monde vaniteux ou servile des gens
;ie lettres; et son Berger extravagant (1627) a été pour la mode des
pastorales ce que les Prédeus^i ridicules ont été pour le roma-
nesque et les pointes. Par malheur, l'art, la mesure, le style man-
quent à Sorel *; et son Framion, ancêtre de Gil Blas, n'arrive qu'à
être une date, norf une œuvre.

Il y a un tempérament d'écrivain plus vigoureuîi dans le Roman
QSpjiqw de Scarron^^, qui, avec une verve allant parfois jusqu'à la

plus dégoûtante bonffonnerie, nous représente les mœurs des
comédiens nomades du temps, et les originaux ridicules de la

province. Pour remplacer les coups d'épée des Cyrus et des
Aronce, Scarron met à notre goût un peu trop de coups de pied;
mais son récit offre, épars çà et là, ou enveloppés de fantaisie

1. Marc-Antoine de Gérard, sieur de Saiiil-Amant (15yi-lC6i), s'altacha au duc de
Retz, puis au comte d'Harcourt qu'il suivit dans ses campagnes maritimes et ter-
restres, et dans sa mission d'Angleterre en 1643. 11 suivit en 1645 Marie de Gon-
za?iie en P(jlopne, où elle ollail épouser le roi l.adislas Sijrismond.

Édition : Œuvres complètes, Bibl. elzév., Paris, 1855, 2 vol. in-16.
2. A consulter : R. Roy, Elud'- sur Charles Sorel, Paris, Hachette, 1891, iu-S.
3. Paul Scairon (1610-1630), ûls d'un conseiller au Parlement, fut saisi à vinït-seiû

ans d'un rhumatisme déformant, qui ne lui enleva rien de .«a gaieté. 11 épousa en 1652
Mlle d'Aubigné, \a future Mme de Maintenon. Le lioman comique est de 1651. —
Édition : Œuvres compf'Hes, Paris, 1786, 7 vol. in-8. — A consulter ; p. MoriUu'
Hcarroii et le Génie burlesque, Paiis, 18SS, in-8.
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exubérante, de sérieux élémenls de comédie, des figures curieu-

sement dessinées, la Uancune, le cabotin use et grincheux, la Hap-

pinière, le rieur méclianl, la (larouFtièie, le {)rovinciaI pariaicn-

tiant, Hagolin, un polit bourgeois vil' et hargneux, galant et fat.

I/épopôo, elle aussi, aura sa contrc-partif, qui sera le burlesque.

L'essence du burlesque, c'est le manque de convenance : faire

parler les dieux et les héros comme on parle aux faubourgs, aux
halles, et mettre loul le détail de la forme en ilésaccord constant

avec la nature du sujet. Scarron est le grand homme du genre :

rien ne vaut le Virqilc tnivesU, qui ne vaut pas grdnd'chose. On
en a tro[) vanté le sens~niléraire, et l'esprit y est des plus gros;

cela fatigue vite. Ce barbouillage n'a pas l'amitleur de bouffon-

nerie du Roman comique, ni même de Don Japhet d'Arménie. On
a peine à croire à quel point ce genre du burlesque, aussi faux

que i'héroïque, fut à la mode de 1648 à 1060. On mit tous les

auteurs anciens en style burlesque, même Hippocrate, On fit du

burlesque une arme politique dans les Mazarinades; on l'employa

dans les querelles scientifiques, pour discréditer l'antimoine. On
l'appliqua môme à l'édification, pour profiter de sa vogue, et les

âmes pieuses purent puiser dans la « Tabatière spirituelle pour

l'aire étcrnucr les âmes dévot-^s vers le Sauveur ».

Ainsi dans la poésie, dans l'épopée, dans le roman, dans le

sérieux et dans le comique, toute la première moitié du sièi-lc

nous fait assister à une débauche d'esprit et de fantaisie, où Fin-

vention monstrueuse, toujours plus haut ou plus bas que la

nature, s'associe à une exécution la plupart du temps hâtive, iné-

gale, et grossière jusque dans ses finesses.



CHAPITRE 111

TROIS OUVRIERS DU CLASSICISME

Balzac : nn artiste en phrase française. Les idées de Balzac : édn-

cation intellectuelle du public par les lieux communs. — 2. La
critique et les règles. Chapelain : ses tendances classiques; ses

timidités et ses complaisances. — 3. Descartes : rapport de sa

philosophie à la littérature. L'écrivain. Le Traité des Passions :

Descartes et Corneille. Le Discours de la méthode. Esprit rationa-

liste et méthode scientifique : opposition intime et accord passager

du cartésianisme et du christianisme. Le cartésianisme, négation

de l'art : union du cartésianisme et de l'art dans le classicisme.

Dans la première moitié du xvii** siècle, après Malherbe, et hors

(le la poésie dramatique, trois noms se détachent, exprimant autre

chose que les divers aspects de la mode et de l'esprit mondain :

iialzac, Chapelain, Descartes, très inégaux de génie, très inégale-

ment aussi dépendants du monde, ont été trois modificateurs

influents des formes et des idées littéraires.

i. BALZAC.

On ne lit plus guère Balzac ' aujourd'hui : c'est un phraseui-, un
emphatique, qui maintes fois joue au précieux. Il semble qu'il ail

L Biographie : Jean-Louis Guez de Balzac (1597-1G54) était filleul du duc d'Épernon,
au service de qui il fut d'abord : en 1621-1622, un ûls du duc, l'archevêque de Tou-
louse, cardinal de la Valette, l'employa comme a^ent à Rome. Dès 1624, il se

retira chez lui, et h partir de 1631 n'en bougea plus guère. Il fut présenté très tard à

l'Hôtel de Rambouillet dans un de ses derniers voyages à Paris; le dernier est de 1036,

et c'est dans celui-lii qu'il fit son unique apparition à l'Académie française, dont on
l'avait mis malgré lui. Richelieu l'avait fait conseiller d'Étal et historiographe do
France, sans peut-être se montrer disposé à utiliser les talents de Balzac dans les

grands emplois auxquels celui-ci se serait estimé propre. On ne sait ce que peut
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passé sa vie h souiller îles idées creuses. f)ii ne le lit pins : cl l'on a

tort. Il vaut mieux que sa ré|»utatioii, fl il a rendu eu son temps

de gramls services.

La prose, l'élocution pratique avait moins souffert que la poésie

des fanlaisics du l>el esprit. Klle s'i'lait polie, allé^'ée; elle avait

pris de la ilélicalesse. de la lapidilé. Les précieuses écrivaient des

iCltres; la phrase de Mme de Monlausier, ou de Mme de Sablé, ou

de Mme de Maure, est encore un peu compassée, cérémonieuse,

à longue queue : ce[»endant avec elles, et surtout avec Voiture,

qui a laissé écha|ii)ei' de délicieux billets, on sent que l'on

marche vers l'excellent style, sans relief et sans couleur, mais

d'un trait si juste et si lin, «pie Bussy et Mme di* la Fayette

cmploieiont.

Balzac, qm n'est que par accident un précieux, Balzac a invcittt'

une autre phrase, qui s'est imposée à l'admiration des ^ens ihi

monde et à l'usage des genres littéraires : il a imx'tW: ou, si vous

voulez, réinventé, en la reprenant chez Du Vair, la pliiase oraj.oire.

ample, rythmée, sonore, imagée. Il a passé sa vie à forger de

belles phrases, comme on n'en avait jamais fait en notre langue.

Il ÇL manqué de naturel : c'était inévitable; mais il en a manqué
surtout parscrupule^d'artisla, qui ne veut laisser dans son œuvre

aucune négligence. 11 a enseigné aussi les harmonies secrètes

du langage : celles qui résultent de l'unité du ton, de l'égalité,

(le la continuité des développements. Il a enseigné à faire dominer

une idée, ime couleur : il a montré comment les transitions ser-

vent à lier et à fondre. Il a cherché le mot propre, le mot fort,

avec Une opiniâtreté méticuleuse. Sa règle n'était pas la bien-

séance mondaijie, mais l'effet d'art; il elTaroucliail quèîqûèTois les

ruelles par l'emploi de certaines vulga rités pittoresques, qu'il sr

refusait à supprimer; si elles étaient amenées, et si elles étaieni

fondues, il estimait qu'on n'avait rien de plus à demander. Son rùlo

a donc été fort analogue à celui de Malheihe : en face de la strophe

oratoire préparée par celui-ci, il a construit la période ékxpienle,

et Boileau avait le droit d'écrire : « On peut dire (|ue personne

n'a jamais mieux su sa langue que lui", et n a mieux entendu

la propriété des mots et la juste mesure des périodes. » Kt vrai

ment, quand on lit certaines pages de Balzac, dans le Socrutt

c/ire7/eupar exemple, on sent que lu forme de Kossuetest trouvée.

Il ne reste plus qu'à la remplir.

èlre la tempête qui en 1627 faillit le briser. U y oui k coup sur quelque déeeplion

a.iml'ilii'n clans sa retiaile philosophique

ÉdiUons : Lvttrcs (\" recueil). 16-,M, in-S, Paris. 1^' Prince, lfi3J, in-1 Sacrale

clirétii'n. l<v>-2, in-S (lùivri'i, Paiiit, 1()6.% ¥ vol, ia-fol. Lrttrex inédileis de Rahac

(Oor. i: i-ii. >ur rnisl ilo Ki-niuro). nu I. I lin-i) des Métaiiycs liixtori)/iict. --

A consulter ; I'.- H-^^'. ^'^ -^-t- ^•"'-•'> ''•'<' :-'cin conlrn do;ii. Joanimn Gutoiiiiim

tliS'uil'iiU-, r-vcliil.'. I.'nO.'. in -^
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Car le sens chez Balzac parait mince. Ce ne fut pas un génie

iuvenlit'. Retiré au fond de sa province, il ne se renouvelle fias

par le commerce des hommes : et de son fonds, il est sec. Fils

peu tendre, vieux garçon, citoyen désintéressé de la fortune

publique, enfin parfaitement égoïste, il n'a pas l'excitation qui

vient du cœur. Mais ici encore, il faut se garder d'exagérer. La

nature, les arbres, les eaux, le clair soleil, lui donnaient du
plaisir, et sous ses grandes phrases on sent la sincérité de la

jouissance : il a vraiment aijné la campagne, il l'a préférée à la

société. La chose n'est pas commune en ce siècle. Puis il avait, à

défaut du génie, l'esprit juste, le goût assez fin. Il a très bien com-
pris, et très bien dit — et dit à Scudéry même, — que le Cid est

beau, en dépit des règles, et que l'objet de la poésie est le plaisir

par la beauté; il a très finement écrit — et à Corneille même —
sur la prétendue vérité historique de Clnna. Il a solidement parlé

sur la politique et sur la morale.

Il n'a rien dit de bien neuf, ni de bien profond : il a dit ce qu'il

avait lu dans Montaigne et dans les anciens. Dans ses lettres, dans
ses dissertations, il a offert à soa siècle, enveloppés d'éloquence, les

lieux communs qu'il avait, au cours de ses lectures, rencontrés dans
les historiens, les orateurs, les poètes, les Pères de l'Église. Banales

pour nous, ces idées ne l'étaient pas alors. Il faut se représenter

ce qu'étaient les lecteurs de Balzac : les guerres civiles avaient rendu
une bonne partie de la noblesse à l'antique igno'rance. Les compa-
gnons du Béarnais se moquaient bien de la science; Biroii et Bel-

legarde n'avaient jamais étudié, et le dernier connétable de Mont-
morency, qui meurt en 1614, à en croire Saint-Evremond, ne savait

pas lire 1. Ces rudes gentilshommes disparaissaient l'un après

l'autre, et la nouvelle géiiération, née depuis la paix, s'instruisait

mieux : mais il y avait encore beaucoup d'ignorance, et il fallait

renouer la tradition de la Renaissance.

Balzac fut rinstituteur de la société polie. Il a essayé, selon

ses propres paroles, « de civiliser la doctrine en la dépaysant des

collèges et la délivrant des mains des Pédants'^ »; à ceux qui

n'étaient pas des savants, et ne lisaient latin ni grec, aux femmes, il a

olïert la substance de l'antiquité. Il a jeté dans la circulation tous

les excellents lieux communs où consiste la culture supérieure des
I sprits; en les vulgarisant, il a mis le public en état de goûter les

-randes œuvres dont elles seraient le nécessaire fondement. Est-il

-1 malaisé de voir qu'en compagnie de Voiture on ne se prépare à

1. Cf. Tallemanl des Réaus, les lli^toriettes des contemporains de Henri IV el do
la Régence; et Sainl-Evremond. la lettre connue au comte d'Olonne.

2. Balzac, Lettres., 1. VU, 1. 49, éd. 1665,
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compreiKlre ni Corneille, ni Pascal, ni Rossnet, mais qn'au sortir

des '< banalilés » de Balzac on osl toirl prêt?

On s'cxpliciue ainsi la ^'loire de cet homme, devant qui s'incli-

naient et Dcscartes et Corneille, et dont les moindres pages fai-

saient événement dans rHotel de HamboniKet. Seuls le« jansénistes

trop iuï^truits pour eslimer son fond, trop peu artistes pour

sentir sa forme — le tenaient en médiocre estime.

2. CriAl'EI.AlN.

Ce beau monde, dont Balzac faisait l'éducation, était assez dis-

posé, tant par ignorance que par suflisance, à prendre son seul

plaisir pour crit&rium de la valeur des œuvres littéraires : principe

séduisant, mais dangereux. Cette tendance fut enrayée pour un

temps par la critique.

Une des préoccupations des humanistes, au siècle précédent,

avait été d'étudier la structure des œuvres antiques; et l'on eu

avait réduit la beauté en formules, en recettes, en règles. En chaque

genre, une sorte de canon idéal avait été établi, d'après les écri-

vains reconnus pour excellents, et d'après les principes (|u'on

recueillait d'Aristote et d'Horace. La Poétique de Scaliger est le

chef-d'œuvre de ces codifications dogmatiques dont la principale

erreur était de prendre les règles pour une méthode infaillible,

pour les conditions nécessaires et suffisantes de la perfection lit-

téraire. Le culte souvent aveugle des formes anciennes était le

dogme fondamental de cette critique : et elle parvint à l'imposer

à la légèreté indépendante de la socié-té polie. L'homme qui nous

représente éminemment l'influence des doctes sur le monde,
l'homme qui fit plus ((ue personne pour opérer la transformation

des théories savantes en préjugés mondains, fut le bonhomme Cha-

pelain ', qui se place entre Ronsard et Buileau, cunime ayant fait

faire un progrès décisif à la doctrine classic|ue.

1. Biographie : Jean Chapelain (irj%-1674), fils J'uu nolairc, se fil oonnailro d'abord

|)ar la J'rrfnce de VAdotu:. puis par dos Odes, el par son ))oème épique do la /̂ r>^lle,

dont les 12 premiers chants parurenl en 1656, au bout de vinjfl ansdeirataii. Il élnil

1res considéré de Uichelieii, et il fui de même en irrand crédit auprès de Colbcrt, dont

il fut le principal agent dans la répurlilion des libéralités royalcscnlre les principaux

savants cl écrivains de France el d'Europe; très écoulé à l'Hôtel de Rambouillet, i'.

cul jusqu'il la fin, en dépil de Boiluau. l'estime el l'aniilié de Monlausicr. de Kelz, de

Mme de Sévigné. Sensible a la (laiterie, el forl rancunier, il était du reste bon

homme el serviable. Il avait de riches pensions, mais il y a sans doute beaucoup de

légende dans ce qu'on dit de son avarice.

EdiUons : la l'ucelle {\ps Vi derniers chanls), Orléans, Herluison. 1882, in-16. Lettres.

éd. Tiiiiiizey de Larroque, Ooc.inéd. sur l'Hisl.de France, Paris, 1880-1883, '2 vol. iu-4.

— A consulter ; Fabre, Cliupvlain vt nos deux premières académies, l'arit, 1890.
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Chapelain est très complexe ou, pour mieux dire, très confus.

Érudit universel à la mode du xv^" siècle, homme du monde à

celle du xvu*^, ayant le goût de la politique, de riiisloire, de la phi-

losophie, poète, ou du moins faiseur de poèmes, son vrai carac-

tère, celui par lequel, même après la Pucelle, il conserva son auto-

rité dans les salons et la confiance de Colbert, ce fut d'être

r » expert », le critique des œuvres littéraires. Par malheur, il man-
quait ou de netteté ou de courage dans lesprit; il se laissait donner
des admirations ou des dégoûts par la société où il vivait, et par

les patrons qui le pensionnaient. Il mettait une préface à ÏAdone
de Marino : il rédigeait la censure du Ciel de Corneille. Les com-
plaisances injustifiées de sa critique ont rapetissé son rôle, et l'ont

fait méconnaitre à ses successeurs. Boileau voyait en lui l'apologiste

des ouvrages précieux, et la conduite publique de Chapelain Ty

autorisait.

Cependant le même Chapelain avait eu l'idée du Dictionnaire de

J'Académie, ce monument de là langue classique : et il avait de

toutes ses forces travaillé à réduire la tragédie aux unilés, c'est-

à-dire au type idéal du drame classique. Et le même Chapelain,

dans ses lettres intimes qui nous découvrent sa véritable pensée, se

montre essentiellement classique par toutes les préférences et par

la direction générale de son esprit. 11 ne parle que de bon sens, de

raison, de jugement, et il ne parle que des règles qu'il a trouvées

dans les anciens, et qu'il impose aux modernes. A vrai dire, com-
ment accorde-t-il les règles avec la raison? Il ne le sait trop lui-

même. Et il manque aussi trop absolument du sens de l'art : cet

élément essentiel des œuvres antiques, la beauté, il ne le découvre

pas; ces règles dont il fait tant de bruit, sont un mécanisme plutôt

qu'une esthétique. Mais c'est déjà beaucoup que de voir s'ébaucher

chez ce flatteur de Marino, cet ami de Voiture, ce docteur en titre

de la société précieuse, chez l'auteur, pour tout dire, de la Pucelle,

c'est beaucoup d'y voir s'ébaucher la formule de l'idéal classique,

dans le rapprochement des deux termes qui la composent : sou-

veraineté de la raison et respect de l'antiquité.

?,. DESCARTES.

A la différence de Balzac et de Chapelain, Descartes * est tout

indépendant du monde; je dirais même qu'il est indépendant de

1. Biographie : René Descaries (1596-1650) fait ses études chez les jésuites, à la

Flèche
;
puis il s'en va servir comme volontaire sous Maurice de Nassau et sous le

duc de Bavière : il parcourt lu IlolIanJe, l'Autriche, la Hongrie, l'Allemagne, la
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la litttM'ature de son temps. II n'est pas cause des œuvres mnlenl-

poraines de son œuvre : il est très peu cause (cause directo, hien

entendu) des œuvres qui ont paru apr^'S son oMivre. Mais il est

coinino la conscience de son siècle : j'aperçois chez lui nettement

ce (ju'il faîTilTâîr Iic"aucoTip~de peine et de temps poui- analysai'

dans la société et dans la littérature du temps; il révèle certains

dessous, qui expliquent les caractères apparents. A ce litre, on ne

saurait lui refuser une place ici.

L'écrivain, en Descaries, a peut-être été surfait. Il a une phrase

longue, enchevêtrée d'incidentes et de snbonlonnées, alourdie di'

relatifs et de conjonctions, qui sent enlin le latin et le collège.

Il la manie avec insouciance, la laisse s'étaler sous le poids de la

pensée, sans coquetterie mondaine et sans inquiétude arlisticpie.

il est demeuré étranger au souci de ses contemporains, qui tra-

vaillaient la forme : il n'a ni la phrase troussée de Voiture ni

l'ample période de Halzac. 11 retarde sur eux : il en est resté à

Montchrétion, à François de Sales, aux néirli^ences faciles. .An

reste, il a de ffrandos qualités, une plénitude vi|,'oureuse, une

justesse exacte, *t ceilaines fusées d'imagination qui l'ont d'autant

plus d'effet, éclatant parmi les lignes sévères des raisonnements

abstraits.

Deux ouvrages de Descartes marquent surtout dans l'histoire

littéiaire : le Discours de la Méthode (1637) et le Traité des Passions

(1640!. Ils se complotent par la cornspondance.

I,e Traité des P'fss/o?»s, qu'on a trop souvent le tort d'abandonner

aux philosophes, est du plus haut intérêt. Je fais abstraction de la

physiologiiî fantaisiste qu'il contient, et qui est celle que le lemi^s

permettait : notons-y pourtant la fermeté de la conception géné-

rale, qui lie tous les faits moraux à des mouvements de la

matière. Descaries ne perd jamais de vue que les passions de

l'âme sont accompagnées de modifications physiologiques, qui se

traduisent par certaines contractions ou au contraire certaines

(lélcntes de certains muscles, en d'aulros termes par une sorte de

Suisse, ritftlie. Il rentre à Paris nn 1635, et s'y cache pendant deux ans a tous ses

amis, pour tauvcr son temps et son iiidopciulanco. lin KW9, il part ponr In Uolisndr.

et réside à Leyde, à Utrecht, à Amsterdam, jiiMiu'a ce que, tourmenté par les lliéo-

lo!.'i'!ii» do Leyde, il an-eple les oITres de la reine Christine : il se rend .luprès d'elli-

(>ii lOiO, et meurt en Sm-de. Il avait stippriniû en 163^5 son Trait''' du momlr. elTr.iy-

qu'il était pur la (condamnation île Gulilé-'. ut c'est pour suppléer i>ii .piclque façon

ù ce Rpand ouvrafie, qu'il donaa son Discours de ta Méthode. — Éditions : Œurns
fuMplùlcs, éd. Coubin, Paris, lfrî4. 10 vol. iii-S. Œuiires, p. p. Ch. Adaniol P. Tonnery.

I-IV, correspondance, Cerf, 18',»7-1901, in-4. _ k consulter : Krautz, Kisai sio

'^'hi'-tii/ue de IJexcnrles, Paris, 18S2, in-S; Brunotiém, J-Jtudrs critiques, et(!., t. Il:

iV; Fouilléo, iJescarles, Paris, llaclielle, in-IC, 1893; Liard, Descartes, Alcan,

11) 1^, 1881; K. Bouillier, llisloirç de ta phHoso/thie cart-'sienne.'i ^^A. in-lS, 1S(S*

2° éd. ; G. Lausou, lloi'dtfs ri Lirrf.i (le Héros cornélien et le Gcuereux sulon !>».-.-

carle:^), lS\>b. iu-l2 ; L'in/h'ruce de Descurh's sur la tilt. fraiiç(iis,\ Hcvuo du Meta-
obybique, juillet iS96.
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mobilisation partielle ou générale des organes en vue de certains

cffels Cette concordance continue du physique et du moral pro-

duit cette conséquence, que Descartes ne considère pas les pas

sioris du point de vue sentimental, mais du point de vue prati(pie r

elles ne valent pour lui que par l'action qui les suit; il ne songe

pas à en composer la vie de l'âme, abstraction faite du reste.

Il n'a point de respect pour elles, n'y voyant que le reflet m<^ntal

des impressions physiques; et sans s'arrêtera en mesurer la qualité,

la délicatesse, à noter la grâce de leurs frissons ou la majesté de

leurs ondes, il les traite comme de brutales impulsions de l'in-

stinct, qui se classent selon leur conformité à la raison et aux
« jugements fermes et déterminés touchant la connaissance du
bien et du mal » que la raison fournit. Ainsi, dans l'amour :

« lorsque cette connaissance est vraie, c'est-à-dire qu^ les choses

qu'elle nous porte à aimer sont véritablement bonnes, l'amour ne

j
saurait être trop grande, et elle ne manque jamais de produire la

- joie. Je dis que cette amour est extrêmement bonne, pour ce que,
' joignant à nous de vrais biens, elle nous perfectionne d'autant * ». Et

dans une à me bien faite, l'amour qui n'est que le désir du bien, se

i portera toujours au plus grand bien connu : et le degré de l'amour

!sera en relation avec la perfection connue de l'objet; il sera' goût,

amitié, dévotion. « On peut avoir de la dévotion pour son prince,

pour son pays, pour sa ville, et même pour un homme particu-

I
lier, lorsqu'on l'estime beaucoup plus que soi )>; mais « son prin-

< cipal objet est sans doute la souveraine divinité, à laquelle on ne

[ saurait manquer d'être dévot lorsqu'on la connaît comme il faut ^ ».

> Il arrive souvent (pie, conmie les animaux déçus par des appâts

l
sont conduits par la nature à leur mal, les passions se portent à

^ de faux biens. La raison n'a pas elle-même de force pour faire

f
dominer ses jugements : c'est le rôle de la volonté, à laquelle il

r appartient de déterminer ceux « sur lesquels elle résout de con-

duire les actions de la vie ».,

La théorie de la volonté est l'âme du Traité des Passions, et elle

est fort remarquable. La volonté n'agit pas directement mv les

passions, mais elle les modifie indirectement à l'aide de l'imagi-

nation, elle les réduit les unes par les autres, enfin elle est tou-

jours maîtresse d'en suspendre les effets extérieurs : elle com-
mande l'action, avec, sans ou contre les passions. « I-es âmes les

plus faibles de toutes sont celles dont la volonté ne se détermine
point à suivre certains jugements, mais se laisse continuellement
emporter aux passions pré.sentes, lesquelles étant souvent contraires

1. Traité des Passions, art. 139.

2. ILid., art. 83.
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les unrs aux auties,.la tirent tour à tour à leur parti, et l'cnjployani

à combiittre contre elle-iTiènie, mettent l'àme au plus (léplorabli;

état ([u'elle puisse être... // est vrai (]u'il y a fort peu irhonmics xi

foibli'n et irrésohdi qu'ils ne veulent rien que ce que leur passion leur

diite. La plupart ont des ju^jenients déterminés suivant les(juels ils

règlent une partie de leurs actions ; et, bien que souvent leurs juge-

ments soient faux, et même fondés sur quelques passions par les-

quelles la volonté s'est auparavant laissé vaincre et séduire, tou-

tel'ois... on peut... penser que les âmes sont plus fortes nu plus

faibles à raison de ce (|u'eiles pnuvent plus un moins s'uivre ces

jugements, et résister aux passions présentes qui leur sont con-

traires. Mais il y a |)Ourtant grande ditlerencc entre les résolutions

qui procèdent de qnehpie fausse opinion et celles qui ne sont

appuyées que sur la connaissance de la vérité : d'autant que, si on

suit ces dernières, on est assuré de n'en avoir jamais de regret ni

de repentir, au lieu qu'on en a toujours d'avoir suivi les premières

lorsqu'on en découvre l'erreur '. » Un un mot, « la volonté est tel-

lement libre qu'elle ne peut jamais être contrainte...; et ceux

même qui ont les plus faibles âmes pourraient acquérir un empire

très absolu sur leurs passions, si l'on employait assez (l'industrie

à les dresser et à les conduire ».

Tout le monde reconnaît ici la psychologie de Corneille : sur

ces deux questions capitales, théorie de l'amour, théorie de la

volonté, le philosophe souscrit aux aftlrmations du poète, et no

fait pour ainsi dire (jue donner la formule de l'héroïsme cornélien.

C'est que tous les deux sont de la même génération, et leur pensée

travaille sur des impressions identiques que la même réalité leur

a fournies.

La guerre civile avait durci les âmes, tendu les énergies; nous

l'avons constaté déjà à propos de Du Vair : on allait naturellement

au stoïcisme. I-a génération qui s'est élevée entre les souvenirs

du terrible passé, et les secousses d'un présent encore troublé,

ces hommes des conspirations contre Hichelieu et de la guerre de

Trente Ans, sont de fortes, môme de rudes natures, peu disposées

à s'amuser aux enfantillages de la vie sentimentale, capables et

avides d'action : Richelieu, Retz sont les formes supérieures du

type. Les passions sont plus brutales que délicates : mais l'intel-

ligence est prompte, souple, infatigable. Ces gens-là n'ont rien,

ab>fdument rien de féminin : ils se gouvernent par raison et par

volonté. Leur galanterie est activité d'es|)rit, plus que sensibilité.

L(ur fantastique amour se réduit au fond au cijjte^de la perfection,

conception inteilect»ielle et non .sentLinentale. I^enr liei-oîsme roma-

1. Traité des l'asaions, ai-l. 4S el 49.
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ncsque répond à un besoin impérieux d'effort et d'action. F^es romans
et los épopées ne sont" que des caricatures du type vigoureux dont

Corneille nous donne le portrait, et Descartes la définition. Après

1060, un autre type prévaudra, en qui l'activité sentinienLale sera

développée au détriment de l'activité volontaire, et qui fera une

place de plus en plus grande aux sentiments Téminins. On ne sau-

rait trop s'attacher à les distinguer, et les formules du Traili- des

Passions nous en offrent un moyen facile.

Plus large encore est la portée du Discours de la méthode; ici,

Descartes ne représente plus sa génération : il représente son

siècle, à certains égards même les temps modernes. Le « Discours

de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité

dans les sciences » est la biograpliie d'une pensée; et du seul carac-

tère narratif et descriptif de l'ouvrage sortent visiblement deux
traits de la physionomie intellectuelle de Descartes : au lieu d'une

exposition théorique de sa méthode, il nous en décrit la formation

dans son esprit, et présente ses idées comme autant d'actes succes-

sifs de son intelligence, de façon à nous donner en mênje temps
qu'une connaissance abstraite la sensation d'une énergie qui se

déploie; le tempérament actif des hommes de ce temps est devenu
chez Descartes une puissance créatrice d'idées et de « chaînes »

d'idées.

En second lieu, ces actes intellectuels sont toute la vie du phi-

losophe; le reste ne compte pas dans son autobiographie, et toutes

les déterminations de sa vie extérieure, choix d'une profession,

voyages, retraite, expatriation, ont toujours pour fin d'assurer un
jeu plus facile et plus libre à l'activité de son esprit : par là Des-

cartes est l'homme idéal du xvn*' siècle, Mhomme-pensée.

Il nous expose donc dans son Discours comment l'éducation de

ses précepteurs, les jésuites, n'ayant donné aucune satisfaction au
besoin essentiel de son esprit, il s'est efforcé de .se donner lui-

même le bien sans lequel il ne pourrait vivre : ce bien, c'est la

connaissance, et ce besoin, le désir de la vérité. Pour la trouver,

il a sa raison, dont c'est la fonction naturelle, et qui ne peut y
manquer, si elle est bien dirigée. Remarquant donc que seuls

les mathématiciens ont su découvrir quelques démonstrations,
c'est-à-dire « quelques raisons certaines et évidentes », il extrait

de leur méthode quelques règles absolues et générales, qui lui ser-

vent à vérifier tous ses jugements. Révoquant tout en doute, tout

ce que les hommes estiment le plus certain, et ce que lui-même
avait cru jusque-là, bien résolu à « ne recevoir jamais aucune
chose pour vraie qu'il ne la connût évidemment être telle », il

s'attache à saisir une vérité et comme un bout du fil infini des
vérités, qui s'entretiennent toutes. Il s'assure ainsi de l'existence

Lanson. — Histoire de la IJtférature franc?a!se. i^
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(le sa pensf^n, où consiste son être essentiel, de l'immatérialité d.

son esprit, de rexisterice de Dieu, de iVxistence du monde exté-

rieur; rt dès lors le monde intelligible lui appartient : il n'est plus

rien <\n\ puisse se dérober à la raison bien conduite; les premier-;

résultais garantissent l'universelln eflicacitf' de la méthode.
La raison cartésienne se met à la place de Dieu, et compose la

machine diL monde : mieux cncôTî^Ptle n'ex'pIFqiïê'pas seulement,

~

illt' i\git, car de la sciencp dépend la puissance; par son progrés,

elle vaincra la maladie et la mort même. Mais la raison carté-

sienne, c'est la raison humaine, une, égale et identique chez tous

les hommes : et quiconque par conséquent voudra appliquer

comme lui son esprit, pourra se promettre le même succès. Voilà

pourquoi il écrit en français, non pas en latin : le bon sens n'est

pas le privilège des savants qui, au contraire, sont souvent en ces

matières pins aveuglés que les autres par un taux respect des

anciens, l.e préjugé de l'autorité fait moins échec à la raison chez

les simples ignorants, qui jugent par la lumière naturelle.

Le Diat^ouru de la Méthode fut lu de tout le monde en effet, des

femmes même. Et tout le monde y applaudit. L'opposition an car-

tésianisme vient des savants et des théoloeiens : les honnêtes gens

se trouvèrent cartésiens du premier coup. Plus tar I, Descartes

sera un maître, pour la génération suivante : mais tout il'abord,

ponr sa génération, il fut souvent un « semlilable », qui avait su

lire en lui-même ce que tous portafent en eux, et qui les révélait

îi "eux-mêmes. Câ¥ ce qu'il y avait au fond Je cet esprit mondain
sous les incohérences fantaisistes de la snrface, c'était un sentiment

très obscur et très fort du pouvoir de la raispp : là-dessus s'ap-

puyaient précisément la force du préjuge mondain et la tyrannie

de la mode.
La philosophie de Descartes illumine fout le mouvement inlel-

leclnel et littéraire auquel la Renaissance a donné l'impulsion. V.Wr

manifeste, en une forme abstraite et d'autant plus aisément con-

naissable, l'idée nouvelle qui prend ou aspire à prendre la direr-

lion de ce mouvement. Elle consiste essentiellement dans une con-

ception scientifique de l'ensemble des choses, constituant la raison

juge souverain du vrai, et lui proposant pour tdche de repré-

senter par l'enchaînement logique de ses idées la liaison nécessaire

dps vérités : elle fixe une méthode rationnelle pour parvenir à la

certitude, écartant toute autre voie, autorité, tradition, révélation;

elle espère, elle annonce que par le procédé rationnel, toute vérité

sera un jour snisie, et ne fixe aucune limite aux ambitions légi-

times de la science.

La vérité scientifique s'oppose ainsi à la vérité théologique, dont

elie a sans doute emprunté r.ibsolne et rigoureuse iléterminalion.
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Le cartésianisme menace assurément le christianisme : par le

\îëveloppement nécessaire de son principe, il produira la philoso-

phie du XYin*-' siècle, quoiqu'elle semble l'avoir rejeté; mais elle a

gardé eu effet la loi exaltée en la raison, au progrès, la passion de

la recherche scientifique, la rigueur de la méthode analytique. II

ne pouvait sortir du cartésianisme qu'une irréligion rationnelle.

Mais cet effet ne sortit pas tout de suite. Non seulement Descartes,

par prudence, accommoda de son mieux sa doctrine à la théologie

catholique : il la rassura par le soin avec lequel il sépara les domaines

de la raison et de la foi. Mais, surtout, il était conduit par sa,.

mélhotle_ii certaines vérités que la religion aussi rek'endiquait

comme siennes : un Dieu infini, parfait, une àme immatérielle,

immortelle. Ainsi sa philosophie semblait se faire l'auxiliaire de la

foi, et donner un fondement rationnel au dogme traditionnel et

révélé. Voilà comment les premiers résultats de la méthode carté-

sièime en cachèrent la dangereuse essence, qui n'apparut qu'au

bout du siècle. Jusque-là elle vécut à coté du christianisme, en paix

avec lui, dans les mêmes intelligences; et je ne doute pas même
quelle n'ait aidé pendant un temps certains esprits, tels que Boi-

leau, à rester chrétiens. Elle les dispensa d'aller jusqu'à Montaigne.

Il est à remarquer que dans le cours du xyii*^ siècle, la philosophie

irréligieuse, la doctrine des libertins qui veulent faire de la théorie,

c'est répicurisme de Lucrèce ou de Gassendi : or Descartes combat
Gassendi.

D'autre part, les parties à la fois éclairées et austères de l'EgUse

gallicane sont cartésiennes, ou inclinent au cartésianisme en phi-

losophie : ainsi l'Oratoire, qui fournira Lami et Malebranche. Le
thomisme de Bossuet sera tout imprégné de cartésianisme. Les

jansénistes même sont les plus décidés cartésiens qu'il y ait.

Arnauld reconnaît chez Descartes un dessein « de soutenir la

cause de Dieu contre les libertins », et il écrit avec Nicole la

JjO(jlque de Port-Royal. Les Méditations sont traduites en français

"par le duc de Luynes, un fervent janséniste; et l'on verra qu'il ne
faut pas opposer, comme on fait souvent, l'esprit de Pascal à l'esprit

de Descartes.

Ainsi le christianisme, pendant le xvii° siècle, utilisa les forces

de cette doctrine dont le principe était capable de le ruiner, et par
là relarda l'éclosion des dangereuses conséquences qu'elle rece-

lait : il fallut que les affirmations dogmatiques de Descartes fus-

sent ruinées pour que l'esprit de sa méthode manifestât son énergie

destructive.

11 se passa en littérature quelque chose d'analogue. Par certains

côtés la philosophie de Descartes correspond exactement à l'esprit

classique. L'absolue séparation de la pensée et de la matière, la
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<1ipnité supérieure attribuée à la pensée ne pouvaient que con-
(iiiucr la lilloirtliiro dans l'éliniinalioi) de la nature et dans réludc
exclusive de l'iiomnio moral, l/afliruialioii (\t' l'universalité de la

laison enf,'ageait à j)Oursuivre dans IVeuvre d'art aussi un objet

universel, et à faire consister la pcrfeclion dans le caractère

j^ônéral du sujet étudié, dans le caractère coniniuii du plaisir

proiuré. De la même source se lirait aussi facilement rexolusion

(lu lyrisme et de l'histoire. Knfin la mclliode cartésienne, qui tend

il constituer des demoîislrations, a son analogue dans la forme
oratoire, qui s'établit en même temps dans la littérature.

Mais le cartésianisme, par son caractère rigoureusement scienti-

(ique, exclut l'art : il n'y a pas d'esthétique cartésienne, ou, si

l'on veut, elle consiste à réduire l'art à la science, à l'y confondre.

Le but de tout exercice de la pensée est le vrai : en littérature

comme en philosophie, dès qu'on pense, dès qu'on paile, ce ne

peut être que pour chercher ou exposer la vérité. L'esprit clas-

sique manifeste iloiic encore ici sa concordance avec le carté-

sianisme, lorsqu'il fait de la vérité l'objet suprême de l'œuvre

littéraire, et pose comme identiques le vrai et le beau. Seulement

il ne pouvait sortir du pur rationalisme qu'une littérature scien-

tilique, une sorte de positivisme littéraire, sans caractère eslhé-

ti(pie, réduisant l'expression à la notation poui' ainsi dire algé-

brique de l'idée : ni poésie, ni éloquence, ni forme d'art ; un

langage sec, abstrait, logique. En un mot, on arrive d'emblée à

la littérature des Perrault, des La Motte et des Fontenelle : voilà

les purs rationalistes, les cartésiens do la littératuie.

Heureusement à ce courant se mêla celui de la tradition

antique, et de leur mélange résultèrent rèsprlt et Jes_œuv£eS-iJas-

siqucs. Le soin de la forme, l'idée de la beauté furent maintenus

par le respect des modèles grecs ou romains : grAce à celte influence,

la littérature resta un art; et l'idée il'une vérité arlistiiiue, ron-

crète et sensible, l'idée du vrai naturel et rrel se superposa à

l'idée de la vérité scientilique. nécessairement abstraite. C'est à

quoi travaillèrent tous ceux qui eurent le culte de l'antiquité; et

ainsi de Konsard, par Malherbe, Balzac et même par Chapelain

imalgré lininlelligence artistiipie de celui-ci) se prolongea, jusqu'à

iJoileau et jusqu'aux grands écrivains, la tradition antique d'un

art littéraire, qui neutralisa ou restreignit pendant le cours du

siècle les effets du rationalisme dont la doctrine cartésienne est

l'expression philosophique. La perfection des œuvres classiques

(.onsiste jnécisémeiil à combiner les deux formules, esthétique et

:cientilique, de la littérature, de façon que la beaulc de la forme
laanifesle la vérité du fond.



CHAPITRE IV

LA LANGUE FRANÇAISE AU XVII SIÈCLE

i. Les Précieux : leur travail et leur influence sur la langue. —
2. LWcadémie française eL le Dicfionnaii'c. Vaugelas : le bon usage.

Appauvrissement et raltineinenl de la langue : langue intellectuelle,

scientifique plutôt qu'artistique.

1. LES PKÉGIEUX ET LA LANGUE FRANÇAISE'.

Lintiine identité de l'esprit mondain du svii*^ siècle et de l'esprit

cartésien appâtait sensiblement dans la constitution de la langue.

Ce fut avec une incroyable passion que la société polie s'appliqua

à débrouiller, à perfectionner la langue : tous nos précieux et nos

précieuses, marquis, magistrats, prélats, femmes, disputent sur le

sens, le mérite, l'orthographe des mots. Écrirait-on muscadin, ou

nmscardin'! Celte grave question divisa l'Hôtel de Rambouillet,

comme celle de la conservation ou de la proscription du mot car, à

qui Voiture gagna l'appui de la princesse Julie contre l'hostilité

du. romancier Gomberville. Or, dans cette culture attentive de

la langue française, l'idée directrice à laquelle obéissent plus ou

moins consciemment l'es précieux, est l'effet d'un rationalisme

instinctif : elle consiste à ne pas traiter les mots comme des

formes concrètes, valant par soi, et possédant certaines propriétés

artistiques; mais comme de simples signes, sans valeur ni carac-

tère indépendamment de leur signification. La langue est une

algèbre, il ne s'agit que de rendre les signes et les formules aussi

commodes que possible à tous les usages intellectuels.

En général, les précieux se sont laissé guider parla connaissance

qu'ils ont eue de l'utilité des mots, traités e.vclusiveraent comme

1. A consulter: Sumaizo, Die t. des Précieuses; Hoy; Élude sur Ch. Sorel; B.ilzan,

Socrnic chrétien, X; Dissert, critiques, VI; Bouhoiirs, Entretiens d'Ariste et

d'Eiiyéne (Entr. sur lu lauij.ie française); Pellisson et d'Olivel, ffist. de l'Acad., éd.

Livel (les Appendices du l. Ij.
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signes abslrails des i'iées : et voilà pourquoi, eu al'linaiil la lau^ue,

ils Tout rendue plus froide el moins |»iUorcs(|ue. Coniine ils lai-

saionl tuilier de démêler, d'analyser la iialure et les nuances des

senlimeiils, ils s'occupèrent de préciser les sens dos mois, d'en déli-

miter l'extension, de sépaier ceux <|ui étaient voisiiiset semblaient

se confondre, ils enrichirent ainsi la langue en la rendant plus hété-

roy«''ne. en appliquant a des lonctions sjtéciales les lermes qui,

jusque-là, se remplaçaient à peu près indin'éreranient : les syno-

nymes reçurent des propriétés diverses, et l'on prépara ainsi de fins

instruments pour enregistrer la linesse des pensées. .Mais dans

tout système de signes, c'est un avantage de n'en avoir pas plus

qu'il ne faut, à condition que la valeur de chacun suit constante et

bien déliuie ;
il importe aussi qu'on n'emploie jamais que des signes

connus et convenus. De la vint qu'on ne regarda point à mettre*

nombre de mots en réforme; et le dévelop|iemenl de l'énergie

expressive des signes ne fit que compenser la notable réduction du

matériel de la langue. l*our alléger \u phrase, on la débarrassa de

l'échafaudage logique qui lélayail; les idées se lièrent par elles-

mêmes, se subordonnèrent par leur ordre de présenlalion; et l'on

rebuta des lermes de liaison, conjonctions et locutions conjonctives.

Deux causes surtout appauvrirent la langue à l'époque précieuse.

Le monde, par raison et par mode, s'affranchissait de la tradition

ancienne et ne reconnaissait que l'usage actuel : ainsi tout terme

suranné était absolument proscrit; il ne restait plus à la disposition

de l'individu à qui il plaisait de l'utiliser. Puis le monde, par sa

composition, fit souveraine la langue de la cour : le vocabulaire du

courtisan fut le vocabulaire des honnêtes gens, et les vocabulaires

des métiers, tous les termes professionnels et techniques, leur furent

interdits.

Le résultat de ce travail fut un système de signes réduits* au

nombre minimum, mais merveilleusement précis, clairs, aptes à

fournir une inliuité de combinaisons; et la qualité du style sera

précisément équivalente à la valeur intellectuelle de ces combi-

naisons. Celles que les précieux tentèrent lurent paifois heureuses;

on leur doit dés locutions telles que : avoir l'iime sombre, Hrc d'une

vertu sévère ou commode, dire des iimlilik's, perdre son si'ricur, fen-

dre la presse, être brouille avec le bon sens, faire ou laisser mourir

la conversation, faire figure dans le monde, etc.

La réforme de rorthografilie que certains précieux ont entreprise

est une conséquence du même esprit : s'il s'agit <le faciliter l'usage

et d'augmenter la clarté, rien de mieux que simplilier l'orlho-

graplie, et de la réduire à la prononciation actuelle. Les lettres

parasites tombent; on écrira tHe pour teste, auteur pour aulheur,

parêt pour paroist, induntable pour indomptable, acomodc pour i
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accommode, etc. : les signes simplifiés n'en seront que plus mania-

bles. Quo peuvent peser auprès de celle raison un scrupule

dériidilion ou un respect d'artiste?

Mais u'allèrent-ils pas plus loin, et ne voulurent-ils pas se faire

un jargon particulier, un système de langage conventionnel douteux

seuls avaient la clef? Ils l'essayèrent sans nul doute, par goût de

la distinction et par amour tle l'e^iprit. Ils se proposèrent de (( dévul-

gariser » la langue, et — très faussement, très dangereusement —
ils prétendirent se faire un vocabulaire exquis, séparé du vocabu-

laire grossier iin'ils laissaient au peuple. Mais quand leurs dégoûts

portent sur des mots, il est bien rare qu'ils ne s'attachent pas à cer-

tains sens des mots, pqr conséquent aux idées : et ils ne repoussent

les mots iijHohles que comme signes d'idées ignobles. Là est le

principe de ces bizarres proscriptions auxquelles Vaugelas eut le

mérite de s'opposer : on voulait bannir face parce qu'on disait

face de grand Turc, et poitrine, à cause de poitrine de veau. C'était

aussi purement pour un certain emploi du signe, et non pour le

signe lui-même, que la pruderie mondaine, se souvenant de Mon
taigne, condamnait le mot besogne, que Balzac se refusait à bilTer

de ses écrits.

Les métaphores du langage précieux ne sont pas des « images »,

au sens exact du mot, des réveils de sensations, mais des façons

spirituelles de donner à deviner des idées. Elles ne mettent en jeu

que l'esprit : ce sont, à vrai dire, non des visions, mais des rébus-

Telles sont les expressions citées par Soraaize : avoir un œuf caché

sous la cendre, pour dire avoir de r^sprit et n'en avoir pas la clef;

Unie semble, monsieur, que vous avez des quittances d'amour, pour

dire des cheveux gris. Le propre ici de la préciosité consiste à ne

concevoir d'autre supériorité dans l'usage des mots que ^e dé-

tourner ou de compliquer l'expression : ce qui suppose la subtilité

de l'esprit et chez celui qui parle et chez celui qui écoute. Pour
tous les esprits qui ne sont pas artistes, en dehors de la précision

scientifique, la beauté du style ne peut consister qu'à excercer l'in-

telligence par la désignation indirecte de l'objet, ou la désignation

simultanée de plusieurs objets. Il y a là, dans le langage précieux,

une tendance que le goût italien alors à la mode fortifie, mais

qui, du reste, est contraire à l'esprit général du siècle : car elle

encourage la fantaisie individuelle. Aussi cédera-t-elle bientôt, et

le parler métaphorique sera vite ridicule.

Un dernier caractère de la langue des précieux est à remarquer :

ils parlent comme les livres, en belles phrases littéraires. Cela est

sensible dans la première génération de nos gens du monde, et

cela résulte de ce que, chez eux, le langage, élégant comme tout

le reste, est appris et voulu. On cause dans le style des maître?
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français et italiens, qui sont des modèles de beau langage. Ici encoro
apparait l'eirorl pour disciplinei' la grossière nature. Lorsque cplte

nature sera tout A fait polie, alors, mais alors seulement, la |>crfec-

tiou ilu lanf,'ag(> pourra consister dans le sitn|)le naturel. Au mo-
ment où nous sommes arrivés, le monde en est à prendre les habi-
tudes i(iii [)liis tard seront nature, qui ne sont encore que con-
trainle : d'où létuile et rapijrét dans les façons de penser et de
p.irler.

2. I. .\r.\nKMir: imancm^i; ft i i" du iinw Miii;.

En l()2r» ' plusieurs écrivains et amateurs de lettres se réunis-

saient souvent chez Valenlin Conrart. liomme très considéré, pro-

testant, érudit, bel esprit, et riche : (ionibauld, «'lOdean, Mallevillc,

les deux Habert, d'autres encore. Le bruit de ces doctes entretiens

se répandit; en 1029, Hichelieu fit offrir à la société de lui donner

sa protection et une existence officielle. On hésita, mais comme,
en refusant, on n'aurait pu dire la raison du refus, on accepta. La

nouvelle compagnie compta 27 membres, auxquels furent adjoints

bientôt sept autres, dont Balzac, Voiture et Vaugelas. Elle songea

;'i se nommer Académie des beaux caprita, ou Académie de Vclo-

qitencc, ou Académie éminente, et finit ()ar s'appeler du meilleur et

du plus simple nom : Académie française. I-a première séance fut

celle du 13 mars 103? : lè~T^-Tmîent7"inquiet et jalou.x de la

constitution diin nouveau corps, dont il ne concevait pas nette-

ment les attributions, refusa pendant longtemps d'enregistrçr les

lettres patentes qui établissaient l'Académie; il ne céda qu'au

bout de trois ans, le 10 juillet 1037. Lusage des harangues de

réception fut inauguré en 1040 par Patru. Dt's le début, te nSlïîbre

des académiciens avaiï élé j/crrfèrnr'Ti ;ï 40, où il est encon?

aujourd'hui fixé. Si l'on paicourt la liste des quar.inte membres -

qm composèrent laC-ompagnie à l'origine, on verra aisément que
tous ne sont pas des écrivains, et que la primitive Académie rst

peul-ôtre moins une institution destinée àhonorerle iriérile litté-

1. A consulter : Pellisson et d'Olivcl, Histoire ilc l'Acad/'miv français'', édil.

r.h. Livet, 2 vol. in-8, Paris, Didier, ISriS; n. Korvilt.'r. lit Rrctnqnc à l'Académie

riincnise au XVII' siècle, in-8, Paris. 1879. I^s Heijistrcs de l'Acadihnie française

ir,7-M79?.). Pnris. nifinl, 3 v. in-8, 189r>.

Ciirv, (iranier
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raire qu'une sélection de gens d'esprit, amateurs de bonne .langue

et de bons ouvrages.

A peine constituée, la nouvelle société se demanda ce qu'elle allait

faire dans ses séances hebdomadaires du lundi : ce n'élail pas

pour causer évidemment qu'un corps officiel pouvait seréiniir. On
résolut de faire des discours : Racan parla contre les sciences,

Chapelain contre l'amour, Gombauld sur le Je ne sais quoi. Cela ne
menait à rien. Un autre avait mieux rencontré, quand il haran-

guait sur le dessein de VAcadémie et sur le différent génie des

langues. Peu à peu l'Académie prit conscience de son rôle : elle

entama l'examen des écrits de ses membres pour en tirer des règles

et des exemples de l'emploi de la langue ; elle (ît à Malherbe mort
rhonneur d'examiner certaines de ses odes. Enfin ce fut, Chape-
lain qui, s"inspirant de l'esprit des statuts, trouva le seul ouvrage
qTlè~qùaranlc personnes pussent faire ensemble pour « l'embellis-

sement de la langue » : uu Diçtiojinau'e. Il en dressa le plan, et l'on

se mit au travail. Dès le mois de juin 1639, on avait fort avancé
la lettre A.

L'Académie, en entrepieuant le Dictionnaire, ei en projetant une
grammaire, retirait à la société polie la direction du mo.uvemenl

i de la langue. Mais elle était en réalité, elle fut pendant tout le siècle
' l'expression très lidèle de l'esprit qui prévalait dans la société polie

;

et si l'on voulait se convaincre qu'il ne faut pas juger tout le siècle

par ses grands écrivains, on n'aurait qu'à regarder comment ils

furent toujours, par le nombre, une minorité, et, par le goût, une
opposition dans l'Académie. Cependant cette compagnie qui n'était

pas exclusivement littéraire, l'était plus que n'importe quel salon,

et ainsi dans l'élaboration du vocabulaire, elle donna aux écrivains

plus d'autorité que le monde ne leur en donnait jusque-là. Cela ne

changea pas le sens de l'évolution du langage, mais plutôt

prévint certains excès et certaines déviations : on consulta moins
1 les fantaisistes répugnances de la délicatesse précieuse, et davan-

tage les exigences réelles de la pensée aspirant à se rendre intelli-

gible.

L'Académie, pour venir à bout de son dessein, se trouva bien

p. d'avoir Vaugelas *. C'était un gentilhomme savoisien, simple et

bonhomnv^TT^TrtrS^-icux, et à qui la pauvreté arracha quelque jour

d'équivoques démarches : du reste, il n'avait de passion que pour

la langue française. Il s'acquit la réputation de la connaître pav-

1. Claude Favro. simir de VaM;3'clas {1585-1650}, sixième fils du présidt'ut Favic,

fui (iianiLellun du duc d'Orléaus.

Éditions : Remarques sur In laiif/ue française, in-4, Paris, lô47; Quinte-Curce (Ua-

'''ii'ju), iu-4, Paris, 1053 (cdil. de Conrarl cl Chapelaiu), 1059 (édit. de Pulru).
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faileinuiit, el ses décisions firent Jui. « Si félicilé n est pas liaii-

çais, écrivait «>ha|ielaiii, il le sera raiinée procliaini; : M. Vanf,'Hus

III a promis de ne pas lui être coniraire, quand nous sullicilerons

pour lui. )'

Kn 1(547, Vaugelas donna sus Rcmarf/ws sur la langue fran(;iiis<-,

ipii étaient comme le legistre de ses observations. C'est un recueil

de décisions particulières, précédées d'une préface où Fauteur
explique ses priiici[tes et sa méthode. Il se pose nettement en con-
t iuiiaicui' de Malherbe, loi-squ'il se projwse de perl'ectionuèi'- la

liUijyueJVaiiCcUse,"T^ <[(F la rendre vraiment maîtresse chez elle, el

de la nettoyer des ordures qu'elle avait contractées ». Comme
! Malherbe aussi, il ne reconnaît qu'un criU'rium eu fait d'élocution :

iliisage. Rien de plus rationnel, dès qu'on ne voit dans une lanj^'ue

qu'un système de signes; la qualité essentielle dun signe, c'est

il'ètre leconnu par ceux qui l'emploient. Vaugelas subordonne donc
à l'usage, et même y réduit ïanalûffie et le raisonnement : l'usage

seul est souveniin. Mais il y a un bon et un mauvais usage : qu'est-ce

que le bon usage? « ("/est la façon de parler de la plus saine partie

I
I de la cour, conformément à la façon d'écrire de la plus saine partie

1
I
des auteurs du temps. » On pourrait demander : qui délinira ces

plus saines parties el do la cour et des auteurs? Sans doute elles se

détermineront négativement : ce seront celles en qui l'on ne trouve

point trace de provinciali.>me ou de"*langage technique. Mais une
des régies de Malherbe, et la plus claire, la jjIus bieidaisante aussi,

est perdue de vue : l'usage du peuple (dans les régions de la France

où la langue l'rançaise est indigène; ainsi, à Paris). Vaugelas, très

positif et très utilitaire, donne toute autorité à l'usage des honnêtes

gens, puisqu'après tout, la langue ainsi constituée ne doit servir

qu'aux honnêtes gens pour causer ou pour écrire. Cela tend r»

séparer les classes, il faut bien le dire, et à couper les demie

i

liens qui pouvaient rattacher la littérature au peuple.

Si \augelas établit la souveraineté de l'usage, il est bien clan

qu'il n'a pas songé k fixer ]ii langue. Le xvu'^ siècle n'a pas commis
; l'erreur qu'on lui prête trop souvent : VQuge[as_a_pris_soin de l'in-

slriiire qu'une langue vivante est toujours en changemen t. Au>si^

Vaugelas n'espère-t-il pas que ses princrp"ês~dCrrent au delà di' •

« vingt-cinq ou trente ans ». Mais s'il no se flattait pas (ïarrctcr la

langue, il jnéteiulait Jji7£j/A;' : »!t s'il jtrétendait la fixer, ce n'elail

pas dans la multiplicité do ses foimes, c'était dans la loi de son

évolulion et dans ses traits généraux. « Je pose des principt^s,

•' (lisait-il, qui n'nnionl jias moins de durée que noire langue el iM)lr<>

eiiipiii'. » 11 fermait l'âge des révolutions et des coups d'Klal en

fait de langage : il relirait aux individus, pour les ronifllie a la

communauté des esprits, la lente él.tborntion, le rentîmi-llcnn-nt

incessant de la langue.
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Et puis, ii y a dans une langue, jConi me dans un corps vivanl, un
point de maturité où les formes générales, la slriiclure inl.érifure

s'arrêtent, o(i les organes sont complets en nombre et en dévelop-

pement, où, jusqu'à la dissolution finale, la somme des change-
ments doit demeurer intérieure à la somme des éléments fixes :

c'était ce point que la langue avait atteint au xvn" siècle, Vaugelas

le comprenait : et. de fait, pour la langue, Victor Hugo est moins
loin de Malherbe que Ronsard de Villon.

Enfin Vaugelas avait très bien déterminé l'éjérnent stable d'une

langue, celui que tous les elTorts de nos contemporains soïTtfi peins

arrivés à modifier, la construction grammaticale; et il s'est efforcé

de la déterminer par un fin discernement da bon usage.

Il avait si bien mis en train le Dictionnaire, que sa mort ne perdit

pas l'entreprise. A travers toutes les oppositions et tous les quoli-

bets, en dépit de Mlle deGournay et de Scipion Dupleix. défenseurs

du vieux langage, en dépit de Saint-Evremond et de Ménage, cri-

tiques d'humeur plutôt que de conviction, l'Académie poursuivit

;
son Dictionnaire. Hors d'elle et en elle, toute une postérité de Vau-

gelas, Ménage, le P. liouhours, Th. Corneille, s'appliquaient à faci-

liter sa besogne, à éclaircir, à épurer, à régler le vocabulaire et la

syntaxe. L'Académie vit même une concurrence s'élever de son

[

sein : l'uretière gagna la Compagnie de vitesse, et publia en 1690

son Dictionnaire; on l'avait au préalable assez brutalement exclu.

j. Lilfin le fameux et tant attendu Dictionnaire des quarante parut

L'en 1694 : dans les éditions postérieures que la Compagnie en

I
donna, ei qui ont été toujours sa principale occupation, il faut

F citer la seconde (1718), la quatrième (1762; et la septième (1879) ^

Le Dictionnaire de 1694 donne à la fin du siècle le résultat du

travail du siècle. Un peu trop savant- pour l'usage des honnêtes

L'i'iis, puisqu'il reproduit le plan du Thésaurus grec de Henri Estienne

it classe les mots par racines et dérivés, il ne contenait que la

l-iiigue tle^ia société -polifi^ les termes d'us^a^ universel, qui sont

l''< signes nécessaires de ces idées "qiToir^pourrait^appeler le

I iiiiaine commun des intelligences. L'abondance des termes de

nsse, de blason et de guerre marque le caractère aristocratique

1. Éditions : Dictionnaire de l'Académie, 2 vol. in-fol.. Paris, 1094; Furelièrè,

/ifiiioimaire universel, 2 vol. in-fol., RoUerdam, 1G90; Sainl-Evremond, la Comédie
des Académistes (au t. I de ses Œuvres); Duplei.v, la Liberté de la langue française
dans sa pureté, in-4, 1651 ; Ménage, Observations sur la langue française, in-12,

Paris, 1673; Boiihonrs, Doutes sur la langue française, in-12, Paris, 1671; Th. Cor-
neille, ObsercatioHS sur les remarques de M. de Vaugelas, 2 vol. in-12, Paris, 1705;
Opuscules sur la litt. fr. par divers Académiciens (Dang-eaii, Choisy), in-12, Paris,

1751, — Pour la siiito du travail académique au xvin" siècle, Hégnier-Desniarais,

il'Oli.Tt, Dunlos.
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(le cctto sociéli;, mais los teiines lecliniqiios y font si absolument
(Icfaut, qu'iiii acadt-niicien, Thomas r.oriiciile, se liàle de l'aire

impriinor la même aimt-e un Uklionnaive ilcs Arts et des Sciences,

en niiMiif lornial.

Le Dictionnaire de l'Académie donne «'viilemmont raison en nn
sens à ceux qui se plai^^naienl de l'appauvrissement de la lanaue.

L' « écQrcheuse » Académie, en cfTel, a conduit aussi loin que pos-

sible l'œuvre de Malherbe et celle des Précieuses. Les f,'ens d'ima-

gination, tels que Fénelon, pourront regretter la langue du
xvi" siéch,', si riche. Les artistes, tels que La Bruyère, réfréneront

de vieux mois savoureux, t/exact V'auijelas lui-même reconnais-

sait — non sans regret — qu'on avait perdu la moili<5 du laiiiiage

d'.\myot. (^es esprits fins et secs se réjouissaient : le bel ordre d»'

la langue, sa netteté, sa précision qui la rendaient si commode et

si claire, les consolaient de toutes les perles : « La langue, disait

le P. Houliours, type accompli de la délicatesse intellerluelle et de

rinai»lilude artistique de la société polie, la langue s'enrichit par-

lois en se dépouillant. »

De quoi s'élait-elle dépouillée on effet? De ses éléments concrets,

colorés, pittoresques, succulents : elle avait gardé, aiguisé, fortifié

les éléuïents rationnels, abstraits et pour ainsi dire algébriques,

tout ce qui sert à définir la pensée sans la figurer. La langue que

l'Académie avait achevé de faire est la langue de l'intelligence pure,

du raisonn(unenl, de l'abstraction : c'est celle qui servira bientôt

à Voltaire, à Condillac, une langue d'analyseurs et d'idéologues.

Comme aiuès tout il est impossible dej vider les mots de toute qua-

lité sensible, comme ils restent sons, et recèlent toujours quelque

possibilité d'image, de grands poètes, de grands artistes sauront

organiser ce langage intellectuel selon la loi de la beauté, ils en

exprimeront des formes esthétiques; mais il en est d'autres, et non

les moins grands, qui refuseront de souscrire aux arrêts de l'Aca-

démie, et qui, pour épancher leur riche imagination, iront recher-

cher les éléments d'un plus copieux et substanliid langage. Le

Uiclionnairc académique vaut pour Bacine : il est trop pauvre [)0ur

Molière et pour La Fontaine, qui ont besoin de signes moins éloi-

gnés et nidiiis dépouillés d<'s sensations naturelles.



LIVRE II

LA PREMIÈRE GÉNÉRATION DES GRANDS

CLASSIQUES

CHAPITRE I

LA TRAGÉDIE DE JODELLE A CORNEILLE

Continuité de révolution du genre tragique. — 1. La tragédie du xvi* siè-

cle ; ses caractères, fiarnier et Muntchrétien. Supériorité des tragé-

dies religieuses. La Pléiade a fait des tragédies sans fonder un
théâtre. — 2. Alexandre Hardy, fondateiu' du théâtre moderne.
Médiocrité de style; irrégularité de siruclure; instinct dramatique.
Étabiissenienl des règles : les trois unités, instruments de vrai-

semblance, en vue <le l'imitation réaliste et de l'illusion. —
3. Influence italienne et espagnole. Le théâtre en 163C. Le Cul et

la querelle du Cid, Avec le Cid se dégage la tragédie française :

étude morale, humanité. Du Cid à Nicomède.

II nous faut à cette heure revenir en arrière, et prendre au
xvi« siècle l'histoire de la tragédie française. J'en ai renvoyé

jusqu'ici l'étude, parce quil est intéressant d'embrasser le déve-

loppement de ce genre dans toute sa suite, depuis les origines

jusqu'au premier chef-d'œuvre qui en ti.xa pour deux siècles au

moins les plus essentiels caractères . il n'y a pas de genre qui

présente une continuité plus sensible dans son évolution. Au rosic,

ce retard éfait sans inconvénient : avant le Cid, le théâtre français

reçoit toutes les influencos, sans en renvoyer aucune,
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1. I.\ TI(A(;KltIR At' XVF SIÈCLE.

(.à toniint^ .lillcurs, la Henaissanoc fran<;ai«e csl une niiiMitioii

(lo la HiMiaissaïue italienne '. Pcntlanl le w" siècle, lltalic avait

eu tles «liâmes latins, fort inspins de Sénèque; Ei'asme, en Ira-

tlnisanl en latin Ih'cubc et Ipliiijeiiie à Aulix, mil la tiagodic

fiiocque à la i)nrtpe «les lel(r«''<. Kn l.'H.'i, Trissino donna sa .So/o-

nisbd, la promi«''re lrair«''«lie en laiif^Mie vulizaite. Vinrent ensuite les

Dolce, les Cinlliio, les Huecellai, les Alauianni -, qui s'essayèrent

à calquer «le leur mieux les lorincs de l'art antique. Ils reprirent

ou c«>iislituèrent un certain nombre de sujets tragiques, et il est

nolahle que ces sujets sou! précisément ceu.v que noire Irapétlie

à ses débuts traita le plus volontiers : Sophonhhe, CU^opàtic, Dulun,

Mc(h'c, Ant i(/oi)e' elc. Ces tragédies lurent d'abord seulement impri-

mées; mais, en lail, on joua à Ferrare, devant le duc, VOrbccche

(le G.-l). Cinthio.

Les choses se passèrent en France à peu près comme en Italie : les

humanistes tournèrent en élégant latin quelques œuvres fameuses

(lu tli«-àtre grec; il s'exercèrent à les imiter dans des compositions

originales. Les collèges leur fournissaient im public, des acteurs :

et voilà comment Michel de Montaigne note parmi les faits mémo-
rables de sa jeimesse d'avoir, à l'âge de douze ans, vers l.Ti!'),

« soutenu les premiers personnages es tragédies latines de

Ihichanan, «le Guérente, et de Muret, » qui se représentaient « avec

dignilé » au collège de Guyenne, sous l'habile direction du prin-

cipal An«lré Gouvéa. De ces pii'ces, le Jeplitc de Buchanan et le

J///r,s Ccsftr «le Muret «)nt joui au \vi' siècle d'une prodigieuse

lenommi'o, que la première justifie parfois en partie.

Kn même temps, les traducteurs, parmi tant d'<puvres anciennes

qu'ils transportaient dans notre langue vulgaire, ne négligeaient

pas les poèmes dramatiques : Lazare de Baif ^. en 1,tI37, tra«luisit

VÉlerire de Sophocle, et plus lard Vlh-cube d'Euripide. D'autres

s'attaquèrent à fiihinénie A Aiilis, h Jhlène. Après le manifeste de

\ Du Bellay, presqutî avec les Ode^ «le Ronsa^rd, apparut la CJropâtre

de .lodelli:; *, qui fut jouée par Fauteur et ses amis à l'Ilôiel de

1. A consulter : Fntruel, /n Trafférli-' frnnrni^/' nu XVf' f!ifclr. in-P. Parl^. I'«'<.1.

Pour loiit Ifi XVI" et le xvii" 3., les fivifs Parfaict. hiftrtirf iln Thi^rilre franrais.

l'i viil. in-12, 173r> el siiiv. ; O. Lan.<!Oii, IUwIpx sur les nriqines de In Irnpi'dif clnssiquo

en Frinico • Comwent s'pst opi'n'e In suhnfitulion dr la tragédie aux hfyxlfires cl

Moralités (aven un onlnlopiie fl(>s ropré^enlations); Idfe de In tragédie en Fra>ica

wniil Jodidlfl, noviio «lllisloire litléraitc, iMS-lOnt.
2. VAnligone crAlnnianni fut jnuéo flovnnt la roiir do François 1".

^. Cf. L. riinvrl, r.n-nre de Raîf. -lOOn.

^. KtieniiP .loileMe (IMi-lM.I), ne h l'.iris, lit .joiir>r «n (Jéiuijil/ejrnplive en ir>,52

Il innunil ii qnaranlc an», nsé et miaérnble. — Édition : M;irty I.aveaiix, 2"Voi. tn-H,

l' in;», I.omerre, 180S-10.
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.Heims, devant Henri H. Une Didon suivit bientôt la Cléopdlrc;

.loilflle liii-nioine fait école, et de lo.H2 aux premières années du

wir' siècle, poètes tragiques et tragédies se multiplient : récolc

ilr HonsAol fait un vigoureux ^gri pour acjîlimatçr chez nous le

i
I ft !i i_e_a,nj i^u e ^
Pirmi les successeurs de Jodelle, deux vrais, deux remarquables

jtitèies se rencontrent, BuoJiûiiJiçymier et Anj^^oine^de Montchrélien,

Garnier ^ abonde en rhétorique vigoureuse : il a parfois des

phrases oratoires d'une réelle ampleur, ma.is il s'est particuliè-

rement exercé au dialogue. pressé, où les répliques se choquent,

courtes et vives, vers contre vers : ce sera plus tard la coupe cor-

nélienne. Il est nerveux, tendu, sentencieux : il trouve dans ses

chœurs des strophes d'une belle et ferme allure. Montchrétien ^

est un élégiaque, souvent languissant, souvent prédeux, mais par-

fois délicieux : il faut descendre jusqu'à Bérénice et Esther pour

trouver une poésie plus suive, plus fraîche, plus harmonieuse. 11

y a dans son Écoasaise, et ailleurs, des couplets d'une sensibilité

pénéti-ante; et dans certains de ses chœurs les strophes tombent

avec nue grâce mélancolique et molle, avec une douceur d'élégie

lamarlinienne. Les six tragédies de ce contemporain de Malherbe

font de lui notre dernier lyrique, et vraiment un très aimable

lyrique.

Tous ces poètes, qui se sont frottés à la robe de Ronsard, ne

sont guère que d'enthousiastes écoliers, qui, les yeux fixés sur les

grands modèles, essaient d'en copier de leur mieux le tour et la

forme extérieure, ils partagent l'erreur capitale du maître : ils

croient toucher la perfection des ceuvres anciennes, en calquant

les procédés d'exéculion, en dérobant les matériaux. Ils ne savent

que regarder les Grecs, Sénèque, les Italiens et les modernes latins

qui renèlenl Sénèquc : depuis qu'un déplorable contresens de

rhumariisme italien a donné à Sénèque les honneurs de la repré-

sentation, ce tragique de salon a tyrannisé la scène; trop souvent
les Grecs, moins prochains, moins accessibles, n'ont été vus qu'à

travers son œuvre.
Aux exemples de Sénèque s'est jointe la leçon des théoriciens :

1. Baslier de La Péi-use, Médi'c: droMii. iuks César. J'aprcs Muret (ci. L. Pinvert,

Jacques Grévin, 1899); FI. Clu'élieu, Jephfé (d'après Buehanan); Jean de la Taille, Haûl
le Furieux et les Gabéoniles; Garnier, Porcie, Cornélie, Hippolijte. Marc-Anluine, la

Tronde, Antigone, les Juives, Bradamanle, Iragi-com.; Montchrétien, Sophonisbe,

David, Aman, l'Écossaise. Hector, les Lacunes, Serr/erie.

2. Robert Garnier (l.>^ô-lfiO! ), .Mauceau, fut avocat au Parlement de Paris, et lieu-

ten.nnt i-riminel au Mau.-;. 11 fit paraître ses tragédies de 1568 à 1580. — Éditions :

in-1-2, 15S5; 4 vol. in-i?, Ileilbronn, 18S2-83 — A consulter: Beruage, Étude sur
Robert Garnier, 1880. Clian'oii. Robert Carinar, 1905.

3. Sur Montchrétien, cf. p. i>38, u. 2.
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iiuii pas celle d'Arislolo, trop dirticiic à ciiletidre, et qui. iiiler-

piolce, comineiilée, déformée pai' une demi-douzaine d'Italiens el

par Scalij-'er, ne melUa par accident rpi'une empreinte légère sur

la trai,'éilie du xvr" siècle; elle n'aura de véritable action en France

i|ii"aii \vu'" siècle, vulparisée par le petit traité de Heinsius. Mais

la liadilion du moyen à^e. issue des grammairiens latins, se pro-

iduge à travers le xvi' siècle. Donat et Diomède conlinuenl de

l'au'e autorité, à coté d'Horace Des modèles el des jtréceples, on

apprend qu'il laul dans une tragédie des monologues, des cliœurs,

(les songes, des ombres, des dieux, des sentences, de vastes cou-

plets, de brèves ripostes, un événement unique, historique, illustre,

pathétique, un déiiunemenl malheureu.x, un style élevé, des vers,

un temps qui ne dépasse pas un jour : tout cela péle-méle, sans

subordinaiion ni sens intérieur. Les lliéoriciens, comme Scaliger',

insisteront d'après Aristole sur la nécessité d'une rigoureuse uniié

de l'action : mais le précepte est lettre morte pour nos poètes.

Car ils ne savent ce que c'est que l'action dramaticpie. Elle nest

ni une ni multiple chez eux, elle n'est pas. Quand Garnier amal-

1,'ame deux ou trois sujets de tragédies antiques, il ne cône |»as

laclion : elle reste aussi vide, aussi nulle; le poète ne multiplie en

réalité que les thèmes oratoires ou lyriques.

De fait, leur pratique correspond à leur talent : ils traitent

chaque sujet comme une succession de thèmes poétiques. Chatiue

situation, chaque état moral n'est pour eux qu'un motif, selon la

natuie duquel ils modifient leur rhétorique, écrivant ici un dis-

cours, là une ode, ailleurs une élégie, ou une méditation, ou une

suite de setitences. Ils suivent la pente de leur siècle qui s'applique

avec passion à retrouver ou à créer les idées générales. Naturel-

lement, selon les lois de l'éloquence et du lyrisme, leurs dévclop-

l»emenls des situations particulières et des sentiments individuels

tendent à l'universel, au lieu commun : d'autant mieux que,

ii'ayanl pas une idée claire de la nature propre du drame, ils sont

amenés fort logiquement à le prendre comme une allégorie

morale, destinée à l'instruction : pourquoi raconterait-on ces

choses extraordinaire^, si ce n'est pour Vcremple'^*^

(".e|)endant telle est la force des modèles anticpies, f|u'on voit

s'ébaucher une sorte de drame, palhélique, lyri(|ue, sans inlrijrue,

<|ui n'a rien de commun avec le mécanisme psychologique de la

tragédie du xvn'" siècle. Avec plus d'intelligence et de talent, ces

jtoètes auraient créé un théâtre qui eut été la mise en action de la

souffrance humaine, limage pitoyable des cas douloureux de l'Iiis-

i. Julii Cssaris Scnliffcri Poeliccs libri sqilom, in-'i, 1561 — A cODSulter : Lin-

lilliac, J.-D. Scaliycr, fondatcurduclassicisnte(iyoui'eUe Revue, 15mai el l"jui(i 1890).
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toire, la plainte émouvante des grandes victimes de la destinée.

C'est ce qu'on entrevoit dans quelques parties de pièces, dans

quelques scènes, dans quelques rôles, chez Des Masures, chez

Jean de la Taille surtout, et même parfois chez Garnier. Mais ces

rencontres sont trop rares. Il est à remarquer que le sens dra-

matique, loin de se développer à mesure qu'on s'éloigne de

Jodelle, va satrophiant et s'effaçant : Montchrétien, supérieur par

le génie poétique, n'a plus guère de ces lueurs d'invention théâ-

trale qu'on pouvait encore surprendre chez Garnier dans sa Bra-

damante, par exemple, ou ses Juives.

Une autre observation qu'on peut faire, c'est que les sujets

antiques sont en général les plus froidement traités, avec le plus de

rhétorique et de ])édantisme : là, en effet, l'imitation à outrance a

lieu de s'exercer, et ces pièces se fabriquent par les mêmes pro-

cédés que la Francmde. Mais il y a deux autres catégories de

sujets, où les poètes étaient plus libres, et contraints même à

développer quelque originalité : c'étaient les sujets modernes, et

les sujets bibliques. Là, en effet, on se trouvait affranchi malgré soi

du joug de l'antiquité, et, comme je l'ai déjà remarqué à propos de

la poésie lyrique, l'actualité vivante des sujets ou des sentiments,

les passions du temps, surtout le fanatisme ou bien l'enthousiasme

religieux, mettaient dans les œuvres un principe de sincérité qui

les élevait. Voilà comment les œuvres les plus intéressantes de la

f tragédie du xvi" siècle sont les trois David de Des Masures, le

; Saul de Jean de la Taille, les Juives de Garnier, et l'Ecossaise de

r Montchrétien. Mais, à part quelques réussites heureuses, ces sujets

;': n'ont inspiré aux poètes que de l'éloquence ou du lyrisme : ils

• n'ont pas réussi à leur faire créer un drame.

Encore moins y sont-ils parvenus, quand ils ont cherché des

voies inconnues à l'antiquité. Sous l'influence des Italiens, ils

adoptent la pastorale illustrée ])ar VAminle et par le Pastor fido,

ce genre, d"essence toute descriptive et lyrique, est exactement

l'opposé de ce que devait être notre théâtre national'. 11 ne put

rien produire chez nous que de faux et de médiocre, hormis quel-

ques pages sincères de Racan. La vogue du poème de l'Arioste

engagea Garnier à écrire sa Bradamante, qu'il nomma trii</i-

comédie : œuvre hybride, à dénoùment heureux, tragique et fami-

lière, dénuée de chœurs, plus alerta et plus directe en son déve-

loppement que les autres pièces du poète, mais nouveauté

dangereuse, en somme, parce qu'elle tendait à dévier la poésie

dramatique vers la bigarrure de l'action extérieure et romanesque.

I
1. J. Marsan, la PasloiuL dramatique en France, 1005, in-8.
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D'ailleurs la Iragi-comédie ne i)ril pas d'essor avant lowii*^ siècle *.

11 n'est donc pas vrai, eu un sens, de dire que la IMéiado ail

fondé la Iruf^édie Irançaise. La date de liioi, si pompeusement
célébrée par Honsard et tous les amis de Jodelle, ne doit pas cUv
acceptée pur la critique comme celle d'une jévoluliun dans 1 art

dranialiijue. LaClcupdlre marque seulement un |)rof^rés snrl Elcilre

de iJail', qui n'est (pi'une traduction, et sur le Jcphlv de buohanan,
qui est en latin. Elle n'est pas davantaj^e une u'uvre de tlicalre.

[— Mais elle est originale, elle est Irançaise, elle a été jouée-, lit

après elle, beaucoup d'autres tragédies et comédies, des pasto-

rales, des trajj;i-comedies, enlin toute sorte de pièces du type

antique ou italien, ont été' représentées en France, soit dans les

palais et les hôtels des princes, soit dans les maisons des particu-

liers, soit dans les collèges, soit même comme les Mystères et les

Moralités, sur des écliaiauds dressés dans les rues ou les places :

elles ont été représentées par les poètes mêmes et leurs amis, ou

par des seigneurs et des bourgeois, ou par des écolier.-, ou enlin

par des comédiens de prol'ession.

Si beaucoup de pièces, et les plus connues, les plus littéraires,

n'ont pas été jouées, ce n'est pas que les auteurs n en aient pas eu

le désir et l'ambition : ils se sont résignes à imprimer, l'aule de

protecteurs qui lissent les frais du spectacle Les representatioii>

sont devenues rares et ont cessé de boiiue heure à la cour : les

guerres civiles surtout en sont cause. Mais en province, et griu:e

surtout au.K écoliers, le Ihéalre à l'anlique et à ritalienne chassa

peu à peu les ain.iens genres des Mystères et des Moralités; les

comédiens l'adoptèrent. C'était la nouveauté; cela llattail les

lettrés; et cela n'éveillait pas les scrupules du clergé et des Parle-

ments. J ai pu compter quatre-vingt-di.\ représentations antérieures

à IGIO, et la liste pourrait encore s'allonger. Quand s'ouvre le

.wii" siècle, la substitution des genres antiques et italiens aux

genres français traditionnels est opérée : il n'y a que la farce qui

tienne bon.

Mais la tragédie paie sadilfusion d'une diminution de délicatesse

littéraire. Les lettrés avaient voulu, et faisaient encore çà et là

(par e-xemplc Montchrélien), des pièces en beau style, et à peu prè~

régulières. Le gros public se moquait de la régularité et du style

il exigea du nou-vcau théâtre ce qui le remuait dans l'ancien, du

pathétique et du mouvement. /La tiagi;die ren»)nça à la poésie, se

débarrassa des cho'urs (c'est' chose laite à peu près vers IGUO

multiplia les gros effets, étala même des atrocités sur la scène. LIL

1, n C(iriiM;.-i.iii l.inrnsitr. J'/ik i'rcncli VV.tvii .//.dc/y li5r>ll('>28), 1907.

J}. Ce qui buit, uulrc ciochels, u élo ajouté dtius la U« édiUon.
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cdercha le fait violent au lieu du fait illustre, commença à picndre
se? sujets dans les romans. Kllc brava toutes les règles : Caimitate,

de Jean llay^, est en sept actes. !,es unités disparurent. Les pièces

fuient des,« hislojres » où souvent toute la vie d'un prince ou
aiTTTFÎiéros était représentée. Les « épisodes » triviaux et lacétieux

siiilrodiiisirent, se développèrent, côte à côte avec les iiorreurs.

Le puMic avait imposé au nouveau théâtre le goùl do Tancien
théâtre, qui lui était adapté. Voilà ponrqv^o'i les Portugais inf'ortiniés

du sieur Des Croix ou la Sahle Agnès de Trolterel sont des tragé-

dies ramenées au niveau des moralités et des mijslcrc^.

Ce fut Hardy qui dans cette confusion choisit la voie où Corneille

trouva la tragédie classique.]

2. DK HARDY AUX UNlTiÉS.

Pendant la secon de moitié du xvi^ siècle, l'ancien théâtre fran-

I .lis subsista à l'Hôtel de Bourgogne, où les Confrères de la Passion
donnaient toujours leurs représentations. Hs se risquaient, malgré
ledit de lo48, à jouer des mystères sacrés, déguisés parfois sous les

noms nouveaux de tragédies ou de tragicoinédies : ils jouaient des
moralités, des mystères profanes, histoires et romans, un Iliwn de
Ihirdcaux, un Amadis, une Prise de Troie. Ils défendaient leur

monopole contre les troupes nomades de comédiens, qui tentaient

di' temps à autre de s'établir à Paris : aussi est-ce en province
qtio s'implantèrent d'abord et prospérerait les genres nouveaux.

Mais, en la99, les Confrères de la Passion, se résolurent à cesser

(l'i'xploiter eux-mt'mes leur privilège, et louèrent leur salle à des

(umédiens, La troupe qui s'y installa alors, et qui, avec quelques
inlerrupiions pondant les trente premières années, se fixa à

rilôlel de Bourgogne, celle de Valleran Lecomte, avait à ses gages
un poète parisien, AJexandreJlardy *.' Voilà, plutôt que Jodelle, le

X_>nda te u r^du^jthéàjrff e. I .^ s s ix{Mpr "(Ih'p il semble bien, que Hardy
ait le premier traité les sujets antiques comme des actions draina-

tiques, et non comme des thèmes poétiques. C'est chez lui que
commence à se définir nettement l'action tragique.

Mais on ne comiM-endrait rien au développement du théâtre

liançais, si l'on s'imaginait en avoir fini avec les mystères lors-

qu'on ne joue plus que des tragédies et des tragi-comédies : c'est

une erreur que l'on commet souvent, quand on ne voit dans l'art

1. Alexandre Hardy, né entre 1569 et 1575, débula vers 1593, et mourut vers 1631-

1 /.i. — Édition ; E Slengel, Marburp, 1884, 5 vol, in-12, — A consulter: K. Rigal,
-' H.u.lij et te T/itldlre français, iu-8, Paris, l^-^' '' V',,:,:f.-p frnnr.iia nvant la

ji-riodfi clatsique, 1900.
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(Iramatique qu'im senro lillérairc. Avec la salle des Confrère?, les

corruMlitMis avaient loué leurs déforalions : le renouvellemenl des

sujets n(! porta point 'l'aUord altrinto aux trailitions scéni(pies, et

Hanlv ne son^jea point à construire sa Didon ou sa Marianne

autrement iju'il n'eût déroupt' une Vie tlf Suinte Catherine ou une

Hif^toire d'Amadifi. Le principe de la mise en scène est le décor

simultané, la juxtaposition de tons les lieux nécessaires au déve-

loppement successif de T.aclion. Par exemple, pour une pièce

perdue de llanly, le décorateur de la comédie note ainsi la mise >

en scène : » 11 faut au milieu du théâtre un beau palais, et à un -<

des côtés une mer où parait un vaisseau garni de mais, où parait j

une fouime qui se jette dans la mer, et à l'autre c«Mé une belle ^

chambre qui s'ouvre et ferme, où il y ait un lit bien paré avec des

draps' ». 11 pouvait y avoir ainsi cinq ou six lieux (igiirés ensemble

sur la scène. Quand les lieux étaient voisins dans la réalité,

l'acteur passait lentement de l'un dans l'autre : éloignés, il quittait

la scène pour y entrer aussitôt. \\ix chanirements du lieu corre--

pondail souvent l'écoulement plus ou moins long du temps, une

lieure, un jour, un mois, une année, ou plus, selon que voniail et

indiquait le poète. .Ainsi arrivait-il qu'(ui voyait, à l'acte IV de la Force

du sany, une femme sur h» point d'être mère dans la scène i, et dans

la scène iv la même femme accimipagnéo d'un fils de sept ans.

Hardy n'eut jamais de scrupule sur la légitimité de ces conven-

tions, ot son théâtre est résolument irrégulier. H ne chercha pas

non plus à maintenir les chmurs. Cependant, en ses jours de pré-

tention littéraire, il se réclamait de Ronsard. Au fond, pour lui

comme pour Régnier, comme pour d'.\ubigné, Ronsard, par une

ilhision dont l'histoire littéraire ofîre plus d'un exemple, Ronsard

était le représentant de la liberté <le l'art, du facile et fécund

naturel, contre Malherbe et contre les puristes tyrans du verset de

la langue. Ronsard ^^ans doute eût renié ce grossier versificateur,

si peu poète, si peu artiste.

Va pourtant Ronsard aurait eu tort. Lorsqu'on voit l'irrégularité

extravagante et conl'u-e, l'incohérence romanesque de la tragédie

aux environs de IGÙT), on «^e rend com|)te que l'irrégularité métho-

dique de la tragédie de Hardy est une restauration. H revient aux

sujets antiques, aux faits illustres, historiques ou légendaires; il ne

donne guère ilans le rom.uiesque. Et sans abandonner encore le

point de vue |tathétique tie la tragédie lyri(pie de la Renaissance,

il indique, par un sûr instinct tlramatique, l'intérêt qui peut

résulter d'une action animée et gradutje. (juon lise, si l'on peut,

1. Msi de Laurent Mahelol, Bihl. Nat.. Fr. 91 ."^30 '.Môm. do In Soc, de l'HiMoire

do Pnris, l. XXVIlli ,• et. Rif?al, oiicr, cité, o( le Calutogue du Miiiisti'rf de lintlr.

fubi, f( dei beuus-aiti pour 1 Kxposilinq unlTerielie d» 1879, Pari», 1378, p. 66 et 80.
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sa Didon : le quatrième livre de VÉnéidi' y est iiitelligenimenl mis
eu scène. Hien du style, ni delà poésie, ni du pittoresque de Virgile ,'

ne subsiste; mais Taction, la vie, la lutte. Hardy a senti toiLt^ejaj /

il dégage très justement les situations, et, dans son plat jargon, il
'

fait (lire aux personnages précisément ce qu'il faut qu'ils disent.

Sa psychologie, très grossière, très sommaire, est du moins natu-

relle et saine. Il a été un charpenterir plutôt qu'un écrivain de

drames; mais il a eu le très juste instinct de ce que le théâtre

classique devait être : des situations Taisant saillir des caractères.

.M. Higal a conjecturé que les tragédies de llaidy étaient les

(l'vivres de sa jeunesse, composées et jouées pendant le séjour de

sa troupe en province.

Il semble que ces pièces, relativement sévères, aient eu du mal à

s'établir sur la scène de l'Hôtel de Bourgogne, et que le poète ait

dû chercher autre chose pour satisfaire son public. Ce public, très

grossier et très bruyant, composé de marchands, d'artisans, de
clercs, de commis, d'écoliers, de laquais et de (ilous, ce public

aimait le mouvement scénique, les actions embrouillées et sur-

prenantes : Hardy lui fournit un divertissement de son goût par
ses paalorales et ses trayi- comédies ; il s'appropria ces deu.x genres

dont les poètes érudits de la Pléiade lui donnaient l'idée, comme
ils lui avaient donné celle de la tragédie. C'est lui qui donna '

vraiment la vie à la tragi-comcdje : il y mit tout, le romanesque
rpi'il excluait de la tragédie, toute l'irrégularité qu'il y modérait,

et il la lit si bien agréer de son public, par la complication acci-

dentée des intrigues, qu'elle jjarut, avec la pastorale, jusque vers

16i-0 devoir exclure la tragédie de la scène. Exploitant les anciens

èriés modernes, les poètes, les historiens, les romanciers, mais,

manifestement, aimant mieux découper en scènes une action

racontée, et choisir lui-même les éléments du drame, que de cal-

r quer son œuvre sur un modèle artistement construit, sans idolâtrie

érudite ni engouement précieux, indépendant de Sénèque, très

affranchi des Italiens, et tout à fait ignorant des dramaturges espa-

gnols, Hardy, avec ses six ou sept cents pièces, fut pendant une
tienlaine d'années le fournisseur habituel de l'Hôtel de Bourgogne.

Il réussit à tirer le théâtre français de son obscurité, et du '

mépris où le tenaient les classes aristocratiques. Son succès
engagea les poètes de la société polie à porter aux comédiens des

^
poèmes délicatement écrits. Théophile leur donna son illustre

r Pijrame et TImhé (entre IGIT-IGIQ, ou l{;2i-1023). La pastorale

\ française trouve alors ses chefs-d'œuvre, avec les liert/eries de
» hacan ivers 1023), la Silrie de Mairct (vers 1626)', et VÀmaranthc

1. Édltlpns î Silviey éd, M^san, 1906, in-S"; Siloanire^ éd. Otto, 1890; .Ço^^om'iJç,
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(le Comhniili nnipr. lOI^I . I.a société polie suivit ses poules, le

cardinal dn Hicliolieu se décinra acnaleur passiuimé du genre dni-

matiquc. et les hoiuiéti's femmes commeucereiil a se risquer clu'z

Its comédiens.

Alors apparaissent les rr(jlc.<), les fameuses règles des imiU's '. Eil

étaient cunnues depuis longtemps des criliques eï «îes po'ïïlcS eni-

dits. Les Italiens les avaient extraites d'Anstote, celle de l'action

du moins, et celle du temps. Les Espagnols en avaient dis|tulé,

Cervantes pour, Lopc et Tirso contre. En Angleterre, avant i'69'6

Philippe Si.lney d. 'Unissait le drame classique et ses trois unités.

En Krance, Scaliger, Jean de la Taille les avaient indiifuées : mais
en s'établissant dans la décoration des mystères, la lrag«^die les

avait écarlé(!S. Hardy ne semble pas môme les sou|içonner, et il faut

(|u'tdles aient préoccupé bien peu les esprits, puisque Corneille, à
la date de 1620, où il écrivit Mclite, n'en avait jamais entendu
parler. (]elui qui les intioduisit réellement fut Mairet, qui n'a

L'uére (Taulre titre à notre souvenir. II les appliqua — à peu près

— dans Silranire, tragi-comédie pastorale (1629;. En 1631, il for-

mula la théorie classique des unités dans la Préface Aq Silranire.

Enfin, en IG-H^ il (il jouer Sopkonisbe, la première tragédie régu-
lière qu'on ait donnée.

Ces tentatives, auxquelles les comédiens de l'HoTel de Bourgogne
étaient hostiles, moilié par esprit de tradition, moitié par intérêt,

pour ne pas mettre au rebut tout leur magasin de décorations,

furent favorisées par l'établissement d'une seconde troupe de comé-
diens, celle de Mondory, qui se fixa à Paris en 1629; pour se sou-

tenir contre l'Hôtel do Bourgogne, Mondory fit accueil aux nou-

vf-antés. Aux environs de i(\'M), la polémique sur les unités était

dans toute sa force : c'est en 1628 que Fr. Ogier écrivait pour la

tragi-comédie de Schelandre, Tyr cl Sidon •*, la plus vigoureuse

défense (ju'on ait faite du théâtre iirégulier : au nom de la vérité,

il mainiieiit le mélange des genres, du tragique et du comique; au
nom du plaisir, il autorise la dispersion de l'action dans lo temps
et dans l'espace. On bataille dans les Préfaces et dans les Traid's.

Chapelain a été des premiers converti aux règles : en 1635, il y
convertit le cardinal. Le public semble incertain : Scudéry, qui est

dans le camp d'Aristote, continue iv faire des pièces irréguliérps

l-^SS. cil. Volmtillcr. — A consulter : Bizos, /hude mr J. de Mairet, 18T7. J. Mar-ri.

La pastorale dramaliqvn rn France, 1000, in-S».

1. A consulter : oiitro Hic.-il. H. Brcilinscr, len (Initias d'Arixfotc avant la Ci>/ àe
Ctinnilli-, (iiMiéve, IS70, in- 1'7. Cli. Afnaiid, Etude sur la vie et /<•« a>uvre.^ de l'ailté

n'Auliif/>iac. in-S, l'aris, ISS7. Briiiicliôrc, Lilmles rriltques. l. IV' (}. I.ansnn. le

Théâtre claKsiquf au Icmpt d'.Mexandrf Hardy, <1ans Ilommen et Livres. ISÎtT».

2. Annen Thi'àtre françnii:i, Bfbl. rlziv. , l. NUI
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pour coiilenter le peuple >k Cependant, dès lors, les unités ont

cause gagnée. Pendant quelques années on semble chercher un
moyen terme entre Tunité et la multiplicité, soit par la juxt;ii)Osi-

tion de lieux réellement contigus, soit par une certaine indétermi-

nation du lieu. Enfin, à partir de 1640^,on^eu^tjdire^ue la doclrim

classique.règne dans toute sa rigueur.

L'établissement des unités aristotéliciennes fut certainement une

victoire pour la critique érudite. Elle a, par là, fortement agi sur

l'évolution de l'art dramatique en lui fournissant la formule de ses

œuvres. Cependant il ne faut pas s'y tromper : Aristote n'a pas

tyrannisé le goût français, il n'a point jeté notre tragédie hors de

sa voie naturelle. Bien au contraire, à qui lira attentivement les

tragédies de Hardy, ou la Mélite de Corneille, il apparaîtra que le

drame français tendai t à se conceatrer, et que, laissé à lui-même,
Il sOùt, un peu plus tard peut-être, mais un jour certainement,

régularisé. 11 eût retranché l'excès de mouvement extérieur qui

détourne de l'explication des causes morales. Les unités n'ont fait

que hàlcr et servir la définition de la forme où tendaient secrète-

ment les auteurs et le public : et ce ne sont pas les érudits, c'est

l^,.JH522~ûiîi~^~^.i^ triompher Aristote sur notre_ scène. « Je dis~

que les règles du théâtre ne sont pas fondées en autorité, mais en

raison. » Celui qui parle ainsi est l'un des plus entêtés défenseurs

des règles, c'est l'abbé d'Aubignac dans sa Pratique du théâtre '.

En venant au théâtre, la société polie y avait apporté sa séche-

resse d'imagination et son instinct rationaliste. Sur cette itiisé-

rable scène de l'Hôtel de Bourgogne, à la maigre lueur des chan-
delles, le contraste de la réalité signifiée et de l'image figurée

était trop fort; on remarqua que la forêt était un arbre, la mer un
. bassin; on s'étonna que rAlleiuagne et le Danemark, ou même la

place Royale et les Tuileries ne fussent séparés que par quelques
toises, et qu'en une heure le héros eût vieilli de trente ans. Cela

ne parut pas raisonnable, ni croyable. Les extravagances romanes-
ques des tragi-comédies ravissaient : mais l'insuliisance de l'imi-

tation scénique choquait. On ne sut pas passer du décor simultané

au décor successif, qui pourtant ne fut pas fout à fait inconnu.

Les unités offraient une idée qui séduisit les honnêtes gens : celle

d'une imitation exactement équivalente à la réalité, et capable
' ainsi de l'aire illusion. En leur vrai sens, elles représentent le

minimum de convention qu'on ne peut retrancher dans la reprc-

sentcition de la vie : on suppose que le plancher de la scène est

un autre lien quelconque du monde, mais toujours le même lieu,

et que les doux heures du spectacle peuvent contenir [q-a évene-

1. Éditions : Iu-4, Pans, 1657; AnisUrdaui, 2 vol. in-JÎ', nSô.
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ments d'une journée : mais l'idéal où Ion tend, cesl de réduira

la durée de l'action à la durée de la représentation. Ainsi l'éta-

blissement des unités fut en réalité une victoire du réalisme sut

l'ima^'ination : et voilà pourquoi elles s'implantèrent chez nous, et

non en Espagne, ni en Angleterre.

Partout, lorsqu'on discute sur les unités, c'est bien la question

du réalisme de la mise en scène qu'on discute : et chez Tit-so '-t

chez Sidney nous en avons la preuve. Chez nous, dès le xvi« siécl»;.

Scaliger avait posé nettement le problème, lorsqu il ne traitait de-

unités qu'à propos de la vraisemblnncc Tout énidit qu'il était, r

ne suivait p;is Aristote, mais la reiison, lorsqu il impliquait dan-

i'unité de temps l'unité de lieu dont la Poctique n'avait rien dit, e'.

lorsqu'il réduisait l'unité de jour à cinq ou six heures pour la rap-

procher autant que possible de la durée réelle du spectacle. Ce;

règles donc, qui sont devenues cause de tant d'invrais^^mblano'?-

dans la déca'i^nce du théâtre classique, se sont imposées comni»,-

condition nécessaire de la vraisemblance : on en méconnaîtrait le

caractère si l'on perdait de vue un seul moment a quel état de la

mise en scène elles se rapportent. Il suffit de hre la Pralique du

th^dtre [>our s'apercevoir que d'Aubignac bataille contre une forme

de drame qui est celle des mystères, et pour comprendre que,

dans les règles aristotéliciennes, le rationalisme classique a trouvé

un moyen d'éUminer de la scène les derniers vestiges de la fan-

taisie jadis naïve du moyen âge. Il s'en est servi pour resserrer le

poème dramatique dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire

pour pbicer l'intérêt dans l'action rtorale et dans le mouvement
des caraclères plutôt que dans l'agitation des corps. On peut diri.

que par les unités l'esprit classique s'est construit la forme litté-

raire la plus apte à l'exprimer; et sans doute il n'était pas néces-

saire que Corneille écrivit le Ci'l en 1C36 : mais du moins, pour

l'extraire du drame de Guillen de Castro, il lui fui utile de se

sentir lié par ces lois nouvelles qui obligeaient de concevoir ia

tragédie autrement que comme un roman découpé en scènes.

3. LE CID.

Pour estimer le Cid à sa valeur, il faudrait voir ce qu'étaient les

œuvres au milieu desquelles il apparut, tiràce a Hardy et à Mairet,

le public était eu train de se passionner p<^iur le théâtre, et le

poème dramatique passait insensiblement au premier rang des

genres littéraires. La gloire et le profit s'y rencontraient : aussi les

jeunes auletirs se portent-ils avec ardeur de ce côté. Autour de
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iret viennent se placer de 1628 à 1630 Rotrou, Scudéry, Cor-

1 Ile, Du Ryer : en 1636, Tristan. A voir leurs œuvres, on serait

t- iilé dabord de regretter le vieux Hardy, qui était grossier et

: ital, mai?; qui du moins n'était ni précieux, ni galant, ni ita-

1, ni espagnol : on regrette le gros bon sens avec lequel il

niait ses sujets, son action directe et rapide, ses sentiments peu

linés, mais naturels. Ceux-ci se piquent de style et d'esprit; ils

portent au tlréàtre le goût des pointes, des inventions romanes-

ques, des fanfaronnades épiques : c'est avec eux que, sans négliger

les Italiens, notre théâtre se met à vivre aux frais du répertoire

espagnol.

A la veille du Cid, le spectacle ofTre un singulier mélange
d •xtrème grossièreté et de recherche extravagante. La tragi-

t^médie ou la tragédie jusque vers 1635 est précédée du Prologue,

vrai boniment de foire, énorme de bouffonnerie et d'obscénité :

< lie est suivie de la farce, qui est salée, et souvent d'une chanson
d ' Gaultier Garguille, qui n'est pas mièvre non plus. Au milieu de
es divertissements tout populaires, la tragi-comédie étale ses

inventions surprenantes et ^fV^riies : nous pouvons prendre pour
snéimen VHeui^tse Constance de Rotrou (1631). Le roi de Hongrie
d jit épouser la reine de Naples. et l'épousera au dénouement

;

mais pour qu'il en vienne là, il faudra que tout le monde se

déguise, le roi de Hongrie en simple gentilhomme, Alcandre, frère

du roi, en marchand, sou amante Rosélie en pavsanne, la reine de
.N.'tples en pèlerine, un valet bouffon en Alcandre; et il faudra

encore deux fausses lettres pour brouiller la situation au milieu

-rie la pièce. Les déguisements et les travestis sont la monnaie
courante dans les tragi-comédies.

Quant à la tragédie, dans la mesure où les exigences de la scène

le permettent, elle a repris l'allure d'une déclamation littéraire, à
la façon dont l'entendaient les poètes du xvr- siècle. Sénèque,
inconnu de Hardy, reprend son autorité sur nos poètes : dans
l'Hercule mourant (1634), seule tragédie de Rotrou antérieure au
Ci't, Hercule a revêtu au troisième acte la tunique empoisonnée
deux actes durant, il agonise, d'une agonie qui consiste à lâcher

coup sur coup d'énormes tirades, et le cinquième acte est une apo-

théose d'opéra. En 1636, deux tragédies notables paraissent : la

Mort de César de Scudéry, où Plutarque n'est pas mal découpé,
mais où l'action trop visiblement ne sert que de prétexte aux exer-

cices oratoires dans le goût de Lucain, el la Marianne de Tristan,

qui n'ajoutait guère à celle de Hardy que la boursouflure d'une
rhétorique échevelée.

Le Cid paru t à la fin de 1636 ou dans les premiers jours de 1637 :.

Ile poè!f; ^Tait déjà céTeBre, nëo cefTenTJanrnê poùvàïf KFre prévoir
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iju'il était capable de doniior ce chef-d'iruvre. Lo succès fut tel.

((ii'il souleva contre Corneille presque tous les auteurs dramati-

ques, depuis l'obscur Claveret Jusqu'aux illustres Mairet et Scii-

licry : Ilotrou s'abstint. La quendle du Cid ne nous montre qn-

rexaspération de rivaux jaloux ol impuissants. Aucun princip

aucune doctrine d'art n'est en jeu; et c'est pourquoi nous pou-

vons ne pas nous arrêter aux pamphlets de Mairet, accusant Cor-

neille de plagiai, aux (Jli^ervntionA de Scudérv se taisant Tort ib'

Jémontrer : 1
" que le sujet du Cid no valait rien; 2" qu'il choquait

les règles; :<" ([u'il manquait de juaemoni en sa conduite; f" qn

les vers en étaient méchants — et (|ualiliaut (lliimène d'impudi<ji.

et de parricide. Le pis fut, pour Conieille, que parmi les jalon

\

se rencontra le cardinal de Hichflieu qui occupait ses loisirs i

concevoir de méchantes pièces, et avait toutes les passions mes-
quines d'un ratr. Il oblif,'ea l'Académie à juper et Corneille k laisser

jntrer le Cid. L'Académie eut du mal ii conlenlor le cardinal, qui

rejeta les deux premières rédactions qu'on lui proposa. Enfin

Chapelain fit agréer la sienne, où il avait tûché d'équilibrer de son

mieux le mai que le cardinal l'obligeait à dire de la pièce, et le

bien qu'il en pensait lui-même. Les Snidmenls de l'Acailéinie paru-

rent en 1638 : c'est une œuvre de critique étroite, chicanière, sans

vues générales ni élévation d'esprit.

Quand ce bruit fut apaisé, il ne resta plus guère que Scudéry

pour s'imaginer que d'autres pièces pouvaient se comparer au Cid.

l.e pviblic persista à croire que le Cid était une pièce unique, et il

avait raison. Outre son agrément ijdiui, que Halzac signalait si bien,

outre le palliélique des situations et la beauté des vers, le Ciijsjii

le mérite de fixer la notion de la tragédie classique; et c'est par là

qu'il est une date considérable dans l'Iiisloire de l'art. C'est une de

ces œuvres fécondes et impérieuses qui engagent l'avenir. Depuis

Hardy, ou, si l'on veut même, depuis les premiers traducteurs de

Sophocle et d'Euripide, la fot^ne tragique s'organisait : le Cid

décida seul de ce qu'on mettrait d.ins cette forme. VA, par là, seul

il fonda le théâtre français.

Comme quelques-uns de sa trénération faisaient volontiers. Cor-

neille avait pris un drame espagnol, joué a Valence en lrtt8, /'/s

.]fnerdades del Cid ' de Cuillen de Castro, mais cà l'étofle étran^îère d

avait donné sa façon. 11 avait taillé librement dans celte chronique

touffue, juttoresque, morcelée. De cette biographie dramatique, il

avait exi relit un épisode piiucipal. \o m.niage de Hodngue, qui

1. A consulter : Mérimée, éd. de las MuceJadns del Cid. Toulouse, 1890. Sur la

lii/i'ndc du Cid. Mil.i y Font.inals. de la foexia heroiro-popular Castellana, Baree-

loiin, 1874, p -îl'J-SOl, — K. Martinemcho, La Comedia fspaynoU rti France, 1000
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était devenu tout son drame. Il avait retranché l'action extérieure,

purement :5ensible, le mouvement et coninie la tiépidalîôri^d'irno

figuration multiple. Il n'avait laisse autour des deux amants que
les personnages nécessaires à l'explication de leur i'orlunc : s'il a

gardé l'infante, c'est par une erreur imputable aux préjuges nion-
' iiis de son temps. 11 avait défini les caractères de laclion ira-

,iiej elle doit être uiijrale et intérieure_en son principe; l'inL;'-

— ant, ce n'est pas l'événement, c'est le sentiment, et les faits

irieuis, même nécessaires à l'action, ne valent que conKne
iiuant une expression aux faits moraux, ou ayant sur eux un
ilre-coup. Aussi ne les nionlrera-t-on pas, l'unité du lieu fai-

sant son office : la mort du comte, la bataille, le duel de Rodrigue
et de don Sanche resl.Cronl dans la coulisse, pfirce qu'ils ne ser-

vent qu'a traduire ou modifier les éléments psychologiques du
sujet. Il suffit donc de les donner par hypothèse sans les donner en

spectacle, c'est-à-dire de les annoncer par récit. En revanche, il

suppléera aux insuffisantes analyses du drame espagnol : il ajou-

Icia la seconde entrevue de Rodrigue et de Chimène, qui rend sen-

silile le progrès de l'action morale, en enregistrant les plus légers

changements de sentiment et même d'accent des deux amants.
f'.c n"cst pas tout : le Cid pose cette loi, que le héros tragique

fait sa destinée par les déterminations de sa volonté : il ne reçoit

pHs l'impulsion du dehors; le hasard et l'accident sont exclus (en

piincipe) de l'intrigue tragique. Sans doute la jnort du comte est

un événement fortuit qui met obstacle au bonheur de Rodrigue et

de Chimène, mais qui ne voit que le fait matériel de cette mort
n'est rien, el que les sentiments déterminés chez les deux amants
par cette mort sont tout l'obstacle ? Ainsi ils font eux-mêmes leur

fortune : le principe de l'action tragique est dans la définition pre-

mière de leurs caractères. Et le développement de cette action, la

suspension palhèlique du dénouement vient de ce que chacun des

deux amants trouve en lui-même un sentiment qui l'oblige à

défaire ou retarder son bonheur, et de ce que chacun d'eux tiouve

aussi dans l'auti'e un sentiment qui s'oppose à sa volonté : chez tous

Ils deux, la piété fihale combat l'amour; et le devoir parle à
.Rodrigue quand Chimène n'a encore qu'à suivre son amour, a Chi-

mène quand Rodrigue peut de nouveau écouter son amour. Celle

discordance intime ou réciproque est toute l'action. Ainsi se dégage
la formule de la tragéd ie : ce sera une étudg-dâmes, mais une
d. monstration, non pas une description, où les âmes seront en
a'niun. en conflit. La lutte des passions et des jjOJCMilés» dans une
âme agitée, ou dans plusieurs âmes opposées, voila ce que le Cid
pose comme l'essence de la tragédie.

11 pose encore cette loi que~IéTiéros n'est pas un Espagnol, un



42R LA PREMIÈRE GÉNÉRATION DES GRANDS CLASSIQUES.

Français, mais siinplcnicnl ci plus, un homme. CoiiumIIp na pas

sonyê — il ne le |iouvait guère — à ressusciter le vrai Cid, le

I udc ambitieux cl cupide baron du xi'' siècle, le mercenaire cruel et

pillard i[ui souvent combattit les chrétiens et servit les Musulmans,
l'indocile vassal qui fut trois fois exilé par son roi, et fièrement se

lit une souveraineté dans Valence conquise. Mais aussi bien que le

C\â de l'histoire, que le Cid toujours barbare du l'oème ou de la

Chronique Uimée, et (|ue le Cid chevaleresque des romances, Cor-

neille a refusé d'évoquer le Cid de Guillen de Castro, héros national,

presque saint, mais beau cavalier et serviteur des dames, hidalgo

tueur de Mores et diseur de pointes : il n'a gardé <lu caraclère

local de l'action et du héros, <jue ce qui était indispensable à la

réalisation des sentiments généraux, C/es^ dire que l'inlérét du
Cid n'est pas dans la couleur .historique, mais dans la vérité

humaine. Il n'importe pas, ou il n'importe guère, que le Cid et

<-himène portent des noms espagnols. Car si cette dévotion de
l'amour et cette exaltation de l'honnelir sont réellement cspa-

;,Mioles, elles ne le sont pas pourtant exclusivement; et c'est vrai-

ment en tout pays qu'on peut voir deux volontés, éprises d'amour,
éprises aussi d'honneur, subordonner l'amour à l'honneur par

respect pour cet amour même, et se rendre dignes du bonheur en

le refusant. Le cas n'est pas castillan, il est humain : et ainsi en

sera-t-il dès lors de toute tragédie : grecque, ou asiatique, ou

romaine, elle n'aura en réalité qu'un objet et qu'un mî-'iMf ^-

rhoniine^Le lieu et la date ne seront que des éléments de repré-

sentation concrète, des signes particuliers de l'universel.

Il restera pourtant dans le Cid français un reflet de rEspagnej_

et c'est ce qui fera la magie, la séduction juvénile et charmante de

lœiivre. Le drame, si précis, si positif, si raisonnable, s'enveloppe

d'une grâce ch_ç.valeres([uc par où le sujet révèle son lieu d'origine.

Le Cid et Chiinène restent des personnages de roman, mais des

personnages de roman qui seraient vrais et sensés. Tandis qu'ici

l'imagination tour à tour lyriipie ou épique-s'allie à la laison. à

l'exacte et précise notation des faits moraux, plus tard Corneille

aura surtout l'imaginalictn mécani(iuc, celle qui combine abstraite-

ment les forces. Jamais il ne retrouvera cette couleur pittoresque

et chaude, cet éclat de fantaisie poétique ; et s'il en retrouve un jour

quelque chose, ce sera lorsqu'il rentrera en Espagne, et en ramè-

nera Don Sanche.

Après le Cid viendra Horace (1640^: le Cid tenait encore de la

tragi-comédie; Horace esl'imo pure tragédie, non plus un exer-

cice oratoire, à la façon de Sénèque, comme Vllercule furieux de

Rolrou, ou comme la Médi.'c même de Corneille : mais un conflit

dramatique do caractères fortement définis. Horace assure le
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triomphe de la tragédie et détermine la disparition définitive des

foinies hybrides et confuses, telles que la tragi-comédie : ilprace

cnlin rompt avec le roman, le précieux, l'Espagne, et ramène à

r.inlicjue. Cinna (1640), Pulyeucte (1643), Rodogune (1G44-1645),

Mfoméde (1651), développeront par des expressions variées l'origi-

nalité du génie de Corneille, et la conception qu'il s'était faite du
mécanisme moral de l'homme. Le Menteur contribuera à dégager

la forme de la comédie, comme le Cid a fixé celle de la tragédie.

Mcoméde marque le point d'arrêt du génie de Corneille : à partir

de ce point, il ne fera pas toujours des choses indignes de lui, mais
il n'ajoutera rien à la définition que les ouvrages précédents nous
donnent de son génie. C'est cette définition qu'il nous faut essayer

de présenter maintenant.
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Corneille * n'a pas de biographie : il ninii)orle à son œuvre (ji^

ail déménagé de Uoucn à Paris en 1662, et qu'il se soit installé i

1. Pierre Corneille, né le 6 juin 1606, à Rouen, était d'une furnille de rohe . ..

étudia le droit, fut reçu avocat, el acquit une charge d'avocat général à lu labi'^ lio

niarbie du Palais (cau.\ et forêts, et navigation). 11 lit en 1029 sa première œuvre
dramatique, Milite. Il fut un moment un des cinq auteurs qui écrivaient des pièces

sous la dir.^ction de Richelieu; il collabora aussi à la Guirlande de Julie. Il se m.iria

en 1040, après Horace. L'Académie le reçut en 1617, après deux échecs. Kn \&'M. il

se défait de sa charge. De 1652 à 1659, de Perlharile à Œdipe, il so lient éioiinié du

tlii^àtre. En 1662, il transporte son domicile de Rouen à Paris, el reçoit runuèe sui-

vante du roi une pension de deux mille livres, qui dès 1663 fui irréf;uliérenient

payée. Il perdit un tils de quatorze ans en 1067; un autre, qui était ofûcier de cava-

lier, fut lue au siège de Grave en 1674. Cette ruème année 1674, Corneille donna s«

dernière pièce, Suréua. Il mourut assez misérable <lan9 la nuit du 30 seplenibru au
V octobre 1684. — La chronologie dos premières jiièces do Corneille a été ion<;leni|Ni

«lahlie d'une manière erronée : voici comment ou l'a corrigée : le Cid. déc. Itî3(j

ou jîinv. 1037; iJorace el Cinna, I6i0 ; Polyeucle. lOî.i; fom/n'e el le MeiiUur.Unot
fie I0i3-I6'ii; la Suite du MeiUeur, sans doute 1044; Hoilogune, hiver de I644-Ii5i5;

T/iiodore, 1615. (Cf. édil. Marty-Lavcaiix, t. .X, p. A'i'.i-i'ib.) Mais il reste oiicure

Ijien de l'incerlitiide. M. Rif^al met Poli/eucte eu 1641 : ce qui réatrit sur les dates

des pièces suivantes.

Éditions : le Thciilre de Comcille, revu et corrigé par l'auteur {aver les Discourt

rX les JixitmenK), l'ari«, A. Courbé, 3 vol. in-.S. I661I; edil. Marly-Laveaux, Coll.

des Grande Écrivains, i-2 vol. in-8, Paris, Hachette ol C', ISO-2.

A consulter : Pour le détail des édilious, ol pour louj le» ouvrages relatifs à Cor-
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(rArcenteiiil après 1676, non plus tôt comme certains l'ont cm. Nous
'erous seulement qu'il était Normand, et avocat : deux garanties

-ubtilité d^sprit. Il fut éiev^TTfez'TifS jôsïïflés, dont les tliéolo-

gieuTsëront précisément les défenseurs du libre arbitre contre le

jansénisme. Ce fut un bonhomme, de monirs très simples, mar-
llier de sa paroisse à Rouen, djWot^res sincèrement et naïvement

ol : il occupa ses loisirs, pendant qu'il fut éloigné du théâtre

ili' 1652 à 1650, a traduire en vers des chants d Église et l'Imitation

(!. Jésus-Christ; plus tard, il fera encore l'Offic? de la Vierge. Il

l'tait fier et hesoigneux : de là vient qu'il quémandait ou remerciait
• iiitôt bassement, tantôt avec quelque raideur : jamais adroitement.

I
-; passions ne troublèrent pas sa vie : il était homme de famille,

1 ; vécut dans une étroite intimité avec son frère Thomas, de vingt

ans plus jeune que lui. Il avait l'esprit timide et scrupuleux : il se

tourmenta fort à chercher les fautes de ses pièces, et les excuses

de ."^es fautes; il n'avait pas la vanité contente, mais la vanité

inquiète. Il prépara avec grand soin les éditions séparées de ses

pièces et les éditions générales de ses œuvres, multipliant les cor-

rections, épluchant avec une attention minutieuse chaque vers,

chaque syllabe de son texte. Il porta l'esprit de Malherbe à la scène,

jusque-là livrée aux raffinés négligents, et il y fit valoir la simplicité

travaillée.^
""

Éiant homme, et poète, il aimait ce qui venait de lui, et pré-

1' rait ce qu'il voyait mal reçu du public. Il quitta le théâtre par un

j

ilt'pit d'auteur sifflé, après Pertfiarite : il yrentfa, an moment où

'] di'^paraissaient et les modèles qu'iljDeignail et le public qui avait l

i fait sa renommée. Cette retraile est le" grand événement de sa vie.
|

I Onand il reparut, il lui fallut plaire à un autre goût, à v^ne nouvelle]

.1 généiation. très infatuée d'elle-même et dédaigneuse des viei^s!

i modes; le grand Corneille se lit doucereux, gauchement, à la'

1
façon de Ouinaulf. Mais il ne put teni? contre Racine : il fntj

jaloux, et malheureux. Sa pauvreté lui fut moins amère qu;

cette glaire d'un rival, qui lui semblait un vol fait à son génie.

I. I.\ FORME m: DRAME CORNÉLIEN.
f

Le principe fondamental du théâtre de Corneille, c'est la vérité,

la ressemblance avec la vie. Il a tâtonné d'abord, s'étanc formé

neille qui sont antérieurs à 186?, Marly-Laveaux, l. XII, p, 5I7-5fi7. — Dppiiis 1862:

E. Pi(!Ol, Bibhoijrnphie Cornélienne, 1876 {Additions, par Le Verdier et Polay, ISi'S);

Brunetiére, li>s ICpoifites du théâtre français, X" tt 2' Coiif., 1892; BouqiuU. Points

obscurs et now'fauK de la vie de Corneille, 18S8; Leniailre, Impressions de
théâtre, t I, 111 et V, G. Laason, Corneille (Coll. des Grands écrivains), 1898.
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dans un temps où nul ne songeait à diriger l'œuvre dramatique
vers celle lin : il a poussé sa t'anlaisie dans Ions les sens : vers

l'extravagance galante avec MiHitc, vers Vimbrofjlio romanesque avec

Clitinulre, vers la rhétorique raflinée avec iJM/t'e, vers la bouffon-

nerie copieuse avec rilliision comique. Mais, dès ces premiers
temps, il avait créé à son usage une forme de comédie, sobre,

sérieuse, vraie, sur laquelle nous reviendrons. Puis il créa la tra-

gédie vraie, à laquelle il se tint. ILaccepUiJes unitOi, qui n'étaient

pas encore établies quand il débulait, | arce (|u"elles étaient une
méthode utile pour l'e.xposilion dramalirpie de la vérité morale.

On s'est parfois singuliérenienf trompé sur l'attitude de Cor-

neille il l'égard des fameuses rcgles : on a jdaint trop facilement ce

grand gi'-nie ligotté par de pédantesques lois, fet se débattant en

vain contre leur fatale contrainte. En fait, (iorneille ne conteste

pas du tout le principe des unités. Il chicane les formules absolues

des critiques éiudits.qui concèdent \'«ngt-qualre heures, et en refu-

sent trente, qui reconnaissent ïwiHé d'uu'^ialais, plutôt que Vunité

^ d'une ville. Pour lui, il a sur les unités lo. sentiment qui est celui

du public, et qui les a établies : elles sont l'expression de « la

raison naturelle »; elles donnent la vraisemblance, et un air d<'

réalité au poème dramatique. Aussi faut-il les prendre moins

comme des formules lixes de valeur constante, que comme des

formules élastiques, de valeur variable, qui indi(|uent un idéal à

poiîrs^iiîire. « La représentation dure deux heures, et ressemble-

rait parfaitement, si laction qu'elle représente n'en demandait pas

davantage pour sa réalité. Ainsi ne nous arrêtons point ni au.x

i 'douze ni aux vingt-quatre heures, mais resserrons l'action du
' poème dans la moindre durée qu'il nous sera possible, afln^que sa

représentation ressemble mieux et soit plus parfaite*. » Et pareil-

lement pour le lieu. En d'autres termes, imité de lieu, imitt' de

ternps, signilie pour C.orueille miniminn de variation dons le lieu,

Uiinimum de durée dans le tf^mps, donc mcuitham y\e vraisemblance ;

mais la quantité jiiiaiiiia de temps ou d'espa'ce n'est pas absolue,

elle est relative, et se détermine par la constitution particulière de

chaque sujet, (.hi^ind on a «lonné au sujet toute la concentration

(pie ses propriétés essentielles rendent possible, on a atteint

Viinilé de ce sujet (ît le m<iximwn de vraisemblance.

Si maintenant Cciineillea souvent besoin de prendre plus que la

fiiininle des doctes n'accorde, ^il n'arrive guère à faire coïncider

> dans le temps et l'espace l'action réelle et la représentation de

( l'action, tandis que Racine n'a jamais subi la gène des règles^la

I

raison |)rinci|iale en est que les passjons se manifestent tout entières

1. Discuui-^ ilin Irun: unités.



CORNEILLE. 4:U

par des impulsions instantanées, tandis que la volonté se reconnaît

surtout à la constance dos effets, et il n'y a pas de constani-e sans

une certaine durée. Voilà pourquoi les vingt-quatre heures font un

peu violence au sujet du Cid, tandis qu'AndromuQite ou Phèdre bv

renferment sans peine.

Le caractère des intrigues de Corneille se déduit d'une raison

analogue. H ne faut pas en exagérer la complication. D'abord il

n'a pas usé de moyens romanesques : on ne citerait pas un traves-

tissement, pas un incognito, dans son théâtre, hors Don Sanche qui

n'est pas une tragédie, hors Héraclius aussi : mais dans Héraclius

la substitution d'enfants n'est pas un moyen de traiter le sujet^

c'est l'essence même du sujet, et de cette donnée singulière le

poète veut tirer moins des péripéties surpi^nantes que des états

d'àme pathétiques; ce qui l'intéresse, c'est le cas moral, extra-

ordinaire sans doute, mais humain, de ' Phocas. 11 n'a pas- usé

non plus des reconnaissances; il a fait parfois revenir des' gens

qu'on croyait morts comme Sévère d^ns Polyencle : mais l'espèce

de reconnais.sance de Sévère et de Pauline pose le problème
psychologique do la pièce, elle est nécessaire, naturelle; elle pro-

duit des évolutions de sentiments, non des ricochets d'intrigue.

Rodogime est une pièce compliquée : oui, dans ses données fonda-

mentales; non pas, dans son intrigue. (]e qu'on doit retenir du
fameux récit pour comprendre la pièce est peu de chose, et la

pièce tout entière est le conflit de deux caractères durs, entre les-

quels sont tiraillés, écrasés deux caractères faibles. Toutes les

i'oniplications de l'action sont des complications morales.

Et si l'on veut bien y regarder de près, on verra que Corneille

i ntrigue ses pièces par l'invention subtile, non pas des faits, mais
des sentiments. S'il lui faut supposer parfois des faits multiples ou
ilès~coTncidences trop arrangées, c'est qu'il médite des cas de con-
science raffinés, des conflits héroïques de sentiments. Si la tragédie

morale semble souvent continuer un roman ou s'y superposer, et

>i son action semble parfois, »soit au début, soit dans le cours des

|iièces, recevoir l'impulsion du dehors, c'est qu'il peint des volontés,

I omme nous le verrons, et que ces volontés, sûres et cbnstantes,

ne changeraient point d'état ou de posture, ne livreraient point de

combat, si des accidents de fortune ne leur suscitaient des ennemis
dans le moi ou hors du moi. Si enfin l'action tragique dans Corneille

ne reste pas intérieure jusqu'au dénouement qui Vextériorise en un
acte ou un t^tat définitifs de crime ou de malheur, c'est encore qu'il

peint des volontés, et que la volonté tend nécessairement aux effets;

elle aspire à réaliser ses déterminations, elle est active; de là vient

que l'action, chez Corneille, ricoche constamment de l'intérieur à

l'extérieur, de la pensée à l'acte et de l'acte à la pensée.

I.ANSON. — llisloirpi de la Liitrrature française. 1 >
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Ainsi les volontés, dans If^ théâtre de Corneille, se créent à elles-

niéiiH'S, et les unes aux autres, par leurs actes, des situations qui

leur donnent occasion de changer non leurs essences, mais leurs

formes, de renouveler, de diversilier, et de croître leur elTort. L'in-

trigue pour l'intrigue, le fait pour le lait, le |)ur intérêt de curiosité,

de surprise, enlin la ronccplion mélodraniatiijue du liiéàlre n'existe

pas tiaiis (iorneillc, (pioi cpi'on en dise : il est rigouiciisiMuenl vrai

que l'intrigue est chez lui occasion, soutien, ou elle t du mécanisme
psychologique. Le roman, chez lui, et la lantaisie à l'espagnole,

dont il a gardé des traces, ont toujours pour dernière lin la mani-

festation des caractères.

J'en dirai autant du choix de ses sujets. Il a pensé aux sujets

privés et bourgeois, <à ce que nous appelons le drame : il en a

donné la formule; il ne l'a pas appliquée lui-même. D'abord parce

que, comme disaient les Grecs, inh ôeiU: avôpa,« la puissance révèle

l'homme », en l'affranchissant des entraves légales, pécuniaires,

morales même de la condition privée ; et c'est dans ceux qui peu-

vent tout, dans les rois et les héros, qu'on doit expérimeiUer la

vraie^ nature des passions. Ensuite', parce que, de son temps du
moins, la fortune des hommes illustre^ intéressait le public plus

que celle des bourireois, et fwirnissait des causes plu^ adéquates à

la grandeur des passh«^ns; et puis, aussi, parce qu'en somme les

intérêts historiques donnent aux passiohs une base plusjiniversel-

lement intelligible que les intérêts profeesionnejs ou financiers,

d'où sortent les passions bourgeoises. ^

Enfm, parce que les sujets historiques sont rmia. Corneille a

toujours cru que les sujets d'invention pure ne convenaient pas à

la tragédie, et de là vient ce mot, qu'on a si souvent mal com-
pris et incriminé : « Les grands sujets doivent toujours aller au

delà du vraisemblable. « Ce qui veut dire, non pas du tout que

l'invraisemblance est de règle, mais que la vériteinatériellc, histo-

rique des faits, est nécessaire. Et elle est nécessaire pour la vrai-

semblance : j'admets plus aisément qu'une femme tue ses enfants,

un frère sa su-ur, un j)éri^ sa lille, quand celle femme s'appelle

Médée, ce frère Horace, ce père Agamennion. Appelez-les de noms
inconnus : vous aurez bien plus de mal à établir la vraisemblance

des faits. C'est tout simplement l'idée d'Arist,otc. « Ce qui n'est pas

Jiislorique ne nous apparail pas immédialemenl comme possible :

les faits historiques, au contraire, sont évidemment possibles : ils

ne seraient pas arrivés, en ell'et, s'ils n'étaient possibles. »

Au point de vue poétique, l'histoire et la légende sont équiva-

lentes : mais il est notable (pie CorneiMe les distingue. Sa con-

ception lie la vérité dramatique est rationaliste, bien plutôt que

poétique. Il demaude à l'histoire des actions éclatantes, extraordi-
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nairps, mais vraies : il repousse les faits fabuleux, irréels, qui ne

peuvent servir que de symboles. Tl veut du merveilleux rationnel.

Dans toutes ses tragédies (je ne parle pas des pièces a ruacIiTnes

qui étaient comme des ébauches d'npéra), je ne trouve que deux
sujets légendaires, MMée, qui précède le Cid, et Œdipe, qui

est une erreur. Il a pris ses sujets presque exclusivement dans

l'histoire, et chez les historiens : Rodogunc, c'est l'Asie hellénisée

des successeurs d'Alexandre; SunJna, c'est l'empire parlhe; Per-

tharite, ce sont les Lombards : le Cid, Don Sanche malgré leurs

origines poétiques, sont encore des sujets d'histoire. Mais Cor-

neille s'est arrêté avec prédilection à l'histoire romaine, où il n'y

a guère d'époque qu'il n'ait représentée : les rois dans lïorace;

la conquête du monde dans Sophoyiisbe et dans JSicoméde ; les guerres

civiles dans Sevtorius et dans Pompée; l'empire dans Cinna, Othon,

Tite et Bérénice, Pidchérie; le christianisme et, l'empire dans
Poljjeucte et Théodore, les barbares et l'empire dans Attila, l'em-

pire byzantin dans Ilérac.liin^.

Cest ce qui a donné lieu à des observateurs superficiels de se

figurer un Corneille historien. Il est aisé de relever certaines pein-

tures exactes et frappantes : mais combien d'erreurs de fait, com-
bien de fausses couleurs néglige- t-on? JSicoméde formule en vers

admirables les maximes de la politique romaine : Sévère et Félix,

dans Polyeucte, représentent avec justesse les sentiments des

Romains à l'égard du christianisme. Il y a dans Othon d'éton-

nantes peintures des mœurs de cour sous l'Empire. Mais le juge-

ment d'Horace, mais la cour d'Auguste, et le caractère d'Auguste,

et le caractère de Nicomède, et la chronologie d'Héraclius, et ce

chimérique Flaminius si dextrement substitué au réel Flamininus

pour amener une belle riposte, est-ce de l'histoire tout cela? Au
fond, toutes les fois qu'il a cru pouvoir le faire sans qu'on s'en

aperçût, et avec quelque utilité théâtrale, Corneille a travesti la

vérité historique. La vérité historique n'est pour lui qu'un instru-

ment jierra/sçmô/artçg. Il en cTierche l'illusioii (îluiôL que la réa-

lité, avec une minutieuse patience, dans le dépouillement des

textes, dans la collection des petits faits et des noms locaux; et

cela lui a réussi, puisqu'il a trompé jusqu'aux critiques.

Au fond, dans l'histoire, une chose l'intéresse, c'est la politique.

Et c'est pourquoi il a si bien réussi ses personnages de magistiats

et dhpmnies d'Étal, ses théoriciens du gouvernement, de la con-
quête et de la sédition. C'est pourquoi aussi il a travaillé de pré-

férence sur l'histoire romaine, la plus politique de toutes les his-

toires. Ce goût lui était commun avec sa génération, génération

de patriotes, témoins curieux et volontiers acteurs du drame poli-

tique : les Lettres de Chapelain, le Ministre d'État de Silhon,
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|us(ju'aiix dissertations de l'indifTérenl Balzac, mais surtout les

Mémoires de Metz nous t'ont C(jm|irendre de quel élal d'esprit e>t

venue et à (juel élal d'espiil s'adressait la tra{:édie cornélienne;

elle est poUliqiie, non hhtorufue. Klle rappelle, si l'on veut,

Machiavel et ses Discows svr fite-Live : elle poursuit, non pas

l'exacte restitution et l'explication certaine du passé, mais l'cla-

blissenient de certaines maximes dont le présent peut faire son

l)rolit, à l'aide des exemples que le passé l'ourriit. La fameuse dis-

cussion de (linnaet de Maxime sur la monarchie et la république,

la conversation de Sertorius et de Pompée .<ur la ^^'uerre civile, ne

sont pas des morceaux historiques, mais politiques : elles traitent

des questions actuelles, avec des sentiments très modernes; ces

scènes romaines sortent de l'àme du xyu*-' siècle. Même la tragédie

de Corneille est une peinture saisissante de la vie [lolitique de son

temps : s'il ne fait en général ni portraits ni allusions, la réalité

contemporaine l'enveloppe, le domine, et transparaît sans cesse

dans son œuvre.

On a beaucoup trop loué Corneille sur la vérité des caractères

romains qu'il peignait. Comme Balzac, dans saHetlre sur Cama,
a su le dire très agréablement au poète, ses Romains ne sont que
ks Humains de Corneille. Iby a daux éléments, en effet, dans l'hé-

rciïsme romain des tragédies cornéliennes : l'un, banal et histo-

rique, l'autre original et psychologique. L'élénicn^t liistgrique, ou

cru tel (je n'ai pas ici à en examiner la valeur), c'est ce type

du Homairi__républicain, patriote, désintéressé, amoureux de la

gloire, superbe d3 fermeté et de fierté : type formé dans les écoles

des rhéteurs à la lin de la république, développé dans Tite-Live,

dans Florus, dans Valèrc-Maxime, encore agrandi par les mora-
listes satiriques qui en écrasent la petitesse de leurs contempo-
rains, par Sénèque, par Juvénal, assoupli et animé par FMularque.

transporté par la Renaissance dans notre littérature : Montaigne

l'évoque parfois, Amyol l'étalé, et, au temps même de Corneille,

Balzac le grave avec une netteté dure dans ses dissertations sur

le lioinain et sur la Gloire. Celte conception oratoire de l'àme

romaine, (^oi-neille s'en est emparé, sans la corriger, sans y
mettre aucun élément hisloritiue nouveau, si bien que ses rivaux

et disciples, Scudéry el Du Ryer, n'auront pas de jieine <à la saisir.

Mais ce type oratoire du Romain n'est poui- lui (piun cadre, une
forme, où il a réalisé sa notion géuérale de l'homme : il a trouvé

la laideur hautaine de ce caraclere admiraltlement pio|>re à faire

valoir l'idée foiulanieutale de sa [isycholugie. Au mannequin glo-

rieux construit par de.s général icnis de rhéteurs, il a mis le ressort

fpii l'anime : et du même rouj) d a ('.Mit de ce type romain un type

Iniiiiain. ISe nous y trompons pas : il n'y a d'original, de grand,
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ia_vrai_ dans les Romajns JfijnorneillG.que ce qui est coruélLen,

el non itjinain, c'est -à-dire fe niécamsme moral.

2. PSYCIIOLOI.IE 1)1 fiEliOS CORNELIEN.

Nous -somnips donc toujours ramenés à ceci que l.i tragédie

de Corneille tend à la vé r i té 1 1 u n i a in e.j,l eg.jca rac t ères,, comme à sa

fin essentielle. Cette venté a parfois clé méconnue. C'est qu'on

sjnye toujours trop à Racine en parlant de Corneille, i.a nature

que peint Racine est plus viaie pour nous : ne pourrait-on pa^ dire

que cette vérité dale précisément de Racine"? 1! a aperçu et décrit

des étals d'âme qui sont devenus de plus en |tlus iréquents et

universels, des soisilifs et des impulsifs, des nerveu.x et des

femmes. Corneille est d'un autre temps, il a et il exprime une

nature plus rude et plus l'orle, qui a longtemps été la nature fran-

çaise, une nature intellectuelle et volontaire, consciente cl^açtive..

En son temps surtout, c'était la vérité : il y a une harmonie admi-

rable entre l'invention psychologique de Corneille, et l'histoire

réelle des âmes de ce temps-là : même les femmes sont peu lénii-

nines; leur vie intérieure est plus' intellectuelle que sentimentale.

Et, je l'ai déjà dit, Descartes confirme pleinement Corneille.

Voilà comment Corneille a peint si peu de pures passions : il a

peint des exaltés, des fanatiques, mais toujours des passionnés

. intellectuels, qui voient leur passion, la raisonnent, la transforment

en idées, et ces idées en principes de conduite. Jamais ce ne sont

des inconscients et des irresponsables. Jl a [)eint des fenimes tou-

jours v^iriles, parce que toujours elles agissent par volonté, par intel-

ligence, plutôt que par instinct ou par sentiment. La femme selon

H. la définition moderne, lui est inconnue : c'est Racine, le premier,

Km qui l'a « constatée ». Rien de plus caractéristique, à cet égard,

que sa théorie de l'amour : c'est la pure théorie cartésienne que
j'ai expliquée plus haut. L'amour est le désir du bien, donc réglé

sur la connaissance du bien. Une idée de la raison, donc, va gou-

verner l'amour. Ce que l'on aime, on l'aime pour la perfection

qu'on y voit : d'où, quand cette perfection est réelle, la bonté de

l'amour, rciiu et non faibleiise^

Première conséquence : on ne saurait parler du conflit du devoir

et de l'amour, dans le Cid par exemple; ou, du moins, ce conflit

n'a pas le caractère qu'on dit. En effet, l'araoui- de Rodrigue pour
Chinièue, et de Chimène pour Rodrigue, esl légitime, étant fondé

sur une connaissance véritable : ni l'un ni l'autre ne peut donc y
renoncer sans injustice. Ni l'un ni l'autre aussi ne souge à y
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renoncer ; même poursuivant Rodrigue, Chiméno se croit le droit,

II' devoir de l'aimer. Mais cet amour même exiye qu'elle ne fasse

rien pour le salisl'airc : subtilité curieuse et nolde. Si l'estime en

eflct détermine l'amour, il faui. a;,ir, non pour l'amour, mais pour
l'hoimcur, pour le devoir, dont la i>erle ou dont la violation ne

laisserait pas subsister l'estime. Et ainsi on ne mérite l'amour
<]n'en ne faisant rien pour lui. Mais il ne s'agit pas de le sacrifier.

Ecoutez Uodrigue :

Qui m'aima fiénéretix, me liaïrail infâme...

.le l'ai fait une oITcnse et j'ai dû m'y perler,

Pour effacer ma honle cl pour te mériter.

Et de là, les âmes des deux amants s'unissent plus étroitement

quand leurs actes s'opposent le plus; grandis par leffort, ils

sont plus dignes d'amour, ils en obtiennent plus, à mesure qu'ils

y cèdent moins.

Deuxième conséquence : la raison s'éclairant peut changer
l'amour. Si le bien qu'on aimait est connu pour faux, ou si on

reçoit la notion d'un bien supérieur, l'àme déplacera son amour
du moins parfait au plus parfait. C'est toute la psychologie de

Pohjcxictc, Polycucte aime Pauline dès le début « cent fois plus que

lui-même ><; près du martyr, il l'aimera

Ecaucoup moins que son Dieu, mais bien plus que /«/-même.

Cl nouveau terme de comparaison explique toute la transforma-

r.on de son âme. Lorsqu'il connaissait mal Dieu, Pauline était

tout pour lui : l'œuvre de la grâce achevée, son amour es* tout à

Dieu, et ne retombe sur la créature que rertVOyé sous forme de

charité par l'amour même de Dieu. Même aventure arrive à Pau-

hno : Sévère longtemps a été tout ce qu'elle connaissait de meii-

laur; elle l'aimait donc plus que tout. Mais Polycucte, converti,

rebelle, martyr, lui révèle un héroïsme supérieur, tandis que la

situation accuse les parties vulgaires de l'amour de Sévère :

l'amour de Pauline se transportera donc à Polycucte, d'où il

s'élancera jusqu'à la souveraine perfection, jusqu'à Dieu. Tout le

mécanisme moral de la tragédie se déduit de la définition carté-

sienne et cornélienne de l'amour. •

Avec l'amour, à bien plus forte raison, les autres passions se

réduiront à la connaissance. Et de là tout principe ^\igix est

IrânspôrTé à la raison, toute force d'agir à la volonté. Là est le

trait original, et capital, de la psychologie de Corneille, toujours

d'accord. Je le répète, avec Descaries, et toujours conforme aussi

à la réalité contemporaine. L'héroïsme corDéhen n'est pas autre
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chose que l'exaltation de la volonté, donnée comme souveraine-

ment libre et souverainement puissante, il n'est rien que les liéios

cornéliens affirment plus fréquemment ni plus fortement que

leur volonté, claire, immuable, libre, toute-puissante.

Je le ferais encore, si j'avais à le faire {le Cid, Pobjnucte).

Et sur mes passions ma raison souveraine (Pauline dans PoL).

Je suis maître de moi comme de l'univers,

Je le suis, je veux l'être.... (Auguste dans Cimia).

Le Cid tuant le père de Chimène, Cliimène demandant la tôte du
Cid, Pauline aimant Sévère, le lui disant et lui montrant en

même temps qu'il n'a rien à espérer. Sévère, s'efforçant de sauver

Polyeucte dont la mort rendait libre la femme qu'il aime : autant

d'e.vemples et de triomphes de la volonté. Même Polyeucte, le

saint, l'extatique, l'illuminé, même Horace, le patriote furieux,

même Camille, l'amoureuse fanatique, manifestent surtout la

volonté : tous les trois ont cette forme supérieure de l'amour qui est

la dévotion, et dans laquelle la raison attribue une perfection, donc

une valeur infmie à l'objet aimé, en sorte que la volonté s'applique

tout entière et ramasse toutes les énergies de l'àme au service de

l'amour. Mais le miracle de la volonté, c'est dans China qu'on le

trouve, dans Auguste. Descartes intitule un de ses articles Com-
ment la générosité "peut être acquise; c'est le cas d'Auguste, dont

l'àme, mauvaise, égoïste, féroce, s'élève à rhéroïsnie du pardon

par un effort de volonté, lorsque sa raison l'a désabusé des faux

biens où s'égarait sa convoitise.

Tous les personnages de Corneille, du moins ceux du premier

plan, les héros sont construits sur cette donnée, les femmes comme
les hommes, les scélérats comme les généreux. Tous agissent par

des déterminations de la volonté, d'après des maximes de la

raison. De là vient qu'on reproche à ces caractères d'être raides, et

tout d'une pièce : car tant que la raison persiste dans ses maximes,
la volonté persiste dans sa conduite. De là vient qu'on leur

reproche de se démentir, et de pivoter tout d'une pièce : si parfois

la raison s'éclairant change de maximes, la volonté suit, et toute

l'âme , ainsi Emilie, à la fin de Cinna :

Ma haine va mourir, que j'ai crue immortelle.

Elle est morte....

Et rien du vieux levain ne fermentera plus en elle : elle sera

paisible dans la tendresse comme elle avait été assurée dans la

fureur. De là vient aussi que Racine reprochait à Corneille ses
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ht'ios « impeccables » : car si les maximes de ia raison sont.vraies

il lu* saiiraif y avoir place pour le repentir, ni pour le reprel, ni

pour le chanLîi'inent, comme disait Descarlos. De là enfin résulte

que ces héros sont des raisonneurs : car ils n'agissent pas par

aveugles impulsions, et les objets même de leur passion sont

Iranslormés par eux en (lus (b* 'eai raison. Ils sont donc loujonrs

conscients, et toujours n'-tlérhis.

(^'tle conception a sa v(''rité : elb* représente, en leur forme
idéale, les ;\mes fortes et dures, qui raisonnent leurs passions, les

âmes des Richelieu ' et des Hetz, des ^'rands ambitieux lucides et

actifs. Ce qui a fait le plus méconnaître cette vérité, c'est qu'on a

longtemps identifié l'héioïsnK' cornéjjiiU. iv la vertu. Or il n'a pas

nécessairement un caractère moral. 11 exprime la force, et non la

houiô de l'à n^p. Tous les mots sublimes de Corneille — si nous

recueillons nos souvenirs — sont des réalisations imprévues de

Vahfiolii delà volonté. Aucune affirmation essentielle de la moralité

intrinsèque des actes n'y est impliquée. La volonté peut être

employée au crime; voyez Cléopàtre dans Rodogune. Elle reste << la

volonté », admirable par le degré d'intensité, abstraction faite de

la qualité, de la forme des actes. Et ce spectacle a sa movolitc, très

particulière et de (pialité supérieure. Toujours, et plus que jamais

aujourd'hui, dans l'universelle veulerie qui est la plaie de notre

siècle, il n'y a point de leçon plus précieuse à donner, qu'une leçon

de oouluir, à quoi que ce vouloir s'applique. Voilà par où Corneilli'

c'^t sain.

Nesl-il pas bizarre que Corneille, qui dans Œdipe a si cloquem-

ment affirmé le libre arbitre, <pii a employé tout son théâtre à le

manifester, se soit démenti dans un de ses chefs-d'œuvre, et qu'il

ait fait le janséniste dans Polyeucte'^f Aussi ne~1'a-t-il pas fait, et

cette interprétation de Polyencte est un pur contresens : la pièce

est plutôt molininte; et la grâce dont on parle est celle des jésuites,

théologiens de la liberté, et anciens maîtres du poète.

<^elle conception de la volonté toute-puissante est-elle dramatique ?

Malgré les chefs-d'œuvre de Corneille, la question peut se poser.

En effet Vidintità est le caractère, le signe de la volonté : où il y a

changement, flottement, il n'y a sCirement pas volonté. Puis, ou la

volonté u'e.xiste pas, ou elle est maîtresse. Peindre la vulonlé

vaincue, ou demi-vaincue, ce n'est |)as peindre la volonté. 11 faut

tjiie les luttes de la volonté soient courtes, ses victoires rapides :

ainsi les stances de Hodrigue, l'angoisse de Pauline au retour de

Sévère. Knfm la volonté, qui ne supprime pas les passions, les

iiréte, en supprime les signes, ne laisse passer que les actes qu'elle

t. K consulter : HauuUux, la Jcvi'-eue de liichelieu, io S, 1893.
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approuve. Comment donc soutenir l'action morale? Par l'action

extérieure : eu fournissant à la volonté toujours de nouveaux
obstacles, toujours de nouveaux efforts; et nous sommes ainsi

ramenés à la structure de l'intrigue indiquée plus haut. Mais sur-

tout, qu"arrivera-t-il, quand la volonté sera présentée dans sa force

m'ï.r:tma,danssapuretésupéricurc : dominatrice, sereine, immuable?
Il fallait bien y arriver, du moment qu'on la prenait pour élément
essentiel de la psychologie dramatique. Et c'est ainsi que Corneille

dut faire Skomède : toutes les passions du dedans supprimées,
toutes les passions du dehors, chez les autres, impuissantes, la

volonté, maîtresse de soi-même, supérieure à la fortune, se dresse

dans le vide. Plus d'effort à faire; plus de passion, parlant, ni de
violence. Plus d'action aussi. Que reste-t-il? Il n'est pas besoin

qu'elle s'arme, pour écraser les petits ennemis qui la menacent :

le mépris suflit. D'où la hautaine et calme ironie de Mcomède,
qui est le pur héros cornélien. Le poète était assez fier d'avoir

fondé dans cette pièce une nouvelle sorte de tragédie, sans

terreur ni pitié, avec l'admiration pour unique ressort : il ne
s'apercevait pas qu'il la fondait dans le vide. En effet, plus la

volonté est pure, moins la tragédie sera dramatique : ce qui est

dramatique, ce sont les défaites ou les demi-succès, ou les lentes

et coùleuses victoires de la volonté, ce sont les incessants combats;
mais la domination absolue et incontestée de la volonté n'est pas

dramatique. Nicoméde est un coup de génie que Corneille n'a pas

pu répéter ' : sur cette donnée de la volonté toute-puissante, il n'y

a qu'une tragédie à faire, une seule, qui sera un chef-d'œuvre, et

qu'on ne jouera guère. Les autres pièces de Corneille sont drama-
tiques, précisément dans la mesure où la volonté s'éloigne de sa

perfection, et en vertu des éléments qui l'en éloignent. Ce qui se

mêle de passion, auxiliaire ou adversaire, à la volonté des héros,

fait la beauté dramatique du Cid, de Polyeuctc, de Cinna.

3. DES PERSONNAGES SECONDAIRES.

Autour de ses héros, représentants de cette force infinie qui est

en nous et dont la plupart de nous font si peu d'usage. Corneille

place des âmes moyennes, telles que la vie en présente à chaque
instant; ces caractères de second plan sont souvent d'une obser-

vation curieuse, d'une vérité originale et fine. On n'a jamais assez

remarqué ce qu'il y a mis de réalité familière. Il ne les saisit guère

1. Nicoméde suit £ki7i Sanche, qui lui est identique, mais le sujet, dans Z>0)»

Sanche, était enveloppé de romanesque espagnol.
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dans l'ctut do passion, dont il ne connait pps bien la particulière

essence ni le nii-iMiiisme spécial. Ce qu'il aime, ce sont les demi-
Icinles, les demi soiilinu'uts, les afTeclions simples et domesliques,

les inclinations paisibles ou contenues, oii entre autant de con-

naissance que de passion; ou bien les caractères renfermés et

compli(|ués, parfois les âmes égoïstes et médiocres : des amours de

vieillards ', profonds, discrets, point du tout ridicules; des ami-

liés de frères *, coidiantes et fortes, contre qui l'ambition même
et l'amour ne prévalent pas; des alTections de cour, composées
d'intérêt ou (ramour-[)ropre, mais aussi de ^'oût sérieux et sin-

cère ' chez d'honnéles gens qui ont de la raison et de l'expérience;

des intrigues ilc ministres ambitieux, de courtisans retors, de
funclionnaires égoïstes, toute la mécanique des cours et des cabi-

nets de princes *. Sauf une réserve pour la décence, il estimait

qu'on pouvait présenter dans la tragédie toute espèce de carac-

tèies, et il a été jusqu'à la bassesse presque comique.
Les dernières pièces de Corneille se caractérisent par l'élimina-

tion de plus en plus complète de la passion, même de Pexaltation :

il ne reste guère que des volontés plus ou moins fortes, désintéres-

sées et droites. Corneille s'est plu à y pei ndreces milieux politiques,

où les sentiments sont nécessairement compliqués et modérés, tout

au moins obligés à se manifester toujours avec modération, sans

éclat, à «lelni-voix : il excelle à les rendre. Ces pièces sont néces-

sairement peu dramatiques : mais, sauf peut-être A(jt'sitas, elles ne

sont pas m<''j)risables. Il y en a de singulièrement vraies, comme
Othon, comme Pitkkérie, comme Suréna : c'est là qu'il faut aller

chercher le roman vrai des mœurs politiques du xvm<' siècle, celui

qui se dégagerait des mémoires et des correspondances diploma-
tiques. Ce bonhomme de (iorneille, par une admirable intuition,

voit aussi clair que llelz, qui était de la partie.

Cette vérité, si simple, si peu accidentée, toute dans l'analyse

line des caractères et l'exacte répartition des forces, est une vèi-ité

(le roman, non de drame. Corneille l'a bien senti, et il a cherché
une compensation à rinsuflisance dramatique de l'action morale
pai' Pénergie dramatique de l'action extéiieure. Il choisit, comme
suite des causes psycTiologiques, des faits extraordinaires qui

secouent violemment ou saisissent fortement l'imagination : ainsi

ce terrible cin(iuième acte de Uodogune, amené par quatre actes

qui, malgré Cléopàtre el, ses éclats furieux, restent en somme

1. Sertorius; Martiau do Pulthérie.

2. Antioclius et Séluucus de Jtodoytiui;.

3. Uodo;,'une, AUalo de Xicomiule; Viriute de Serlorius ; Ollion, et Camille, etc.

i. Arsiuoé, de iVicomède ; Viaiuii, Martiau el Lacus, il' Othon; Félix, de Polyeucte,
Plolumée et ses miuislrus, de Pumpée, etc.
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assez calmes. Dans les dernières pièces de Corneille, cela devient

un système : il combine les atrocilés historiques de l'anliquité avec

les mœurs politiques du jour, plus rusées que cruelles, et ainsi

l'ajustement de l'intrigue aux caractères est moins exact. Par une

certaine amplification des effets, Corneille relie aux causes morales

lies crimes tragiques qu'elles ne devraient pas produire. L'analyse

est exacte ; mais il faut rabattre la moitié du produit extérieur pour

rester dans la réalité. Corneille semble établir une sorte de sym-

bolisme conventionnel, qui fait représenter par les horreurs de la

tragédie une réalité moins horrible : Suréna tué, par exemple,

représentera Condé emprisonné *; je ne dis pas que l'auteur ait

songé à Condé, mais je prends un cas entre cent autres similaires.

Seulement ces effets violents ne réchauffent pas la tragédie, pré-

cisément par ce que le public fait la réduction convenable, et par

ce que le sang versé au théâtre n'est pas pathétique physiquement,

par son aspect, mais moralement, par les causes de l'acte. Cor-

neille n'était pas sans le comprendre, puisqu'il a essayé de créer

au-dessous de la tragédie une comédie héroïque, destinée à l'ana-

lyse des caractères politiques.

4. LA MÉCANIQUE ET LE STYLE.

Si la psychologie de Corneille n'est pas dramatique, cela n'em-
pêche point que peu de gens ^ient eu à un plus haut degré le sens

du théâtre : car il a admirablement masqué, ou mieux, admira-
blement utilisé sa psychologie. La structure de ses meilleures

pièces est remarquable : tant les forces, qui sont en présence,

sont exactement opposées, se contrepèsent, se composent, se

dévient, s'annulent, s'entraînent, avec une sûreté de calcul qui est

prodigieuse. Ces jeux de caractères sont d'éi-onnants problèmes de
mécanique morale. Chaque caractère est analysé, pesé, dosé, de
façon à concourir dans la juste mesure à l'action totale, et dans
chaque effort fait paraître tout juste la quantité d'énergie qu'il

faut, ou se dispose précisément dans la plus favorable attitude.

Il y a bien de l'exagération, la formule première une fois admise,
dans le reproche de raideur qu'on fait aux personnages de Cor-
neille. Rien de plus simple que les mouvements coordonnés des

1. Et encore pourrait-on citer Wallenstein comme une preuve que Corneille

n'exagère pas tant. D'autre part, ne voit-on pas de Lyonne offrir à Louis XIV de le

débarrasser par l'assassinat d'un ennemi politique (cf. G. Lanson, Choix de lettres

du XV/I" s., p. 325). C'est Acnic. jjoiir itons surtout, ot non selon la réalité des mœurs
du temps, qu'il faut rabattre des froides liorreurs de la Irauédie politique.
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caractères qui s'ijpposeiïl : qu'on regarde, si l'on veut, les relations

d'Attale et de Mconiôde, et rt;volulioii du caractère d'Attale, soit en

lui-même, soit dans l'opinion que Niconî«'de en pn-nd. Il y a aussi

du mouvement dans chaque caractère, grâce au déplacement de la

volonté qui suit la laison : jo n'en veux pour exemple que Polyeucte

et l'anline. et surtout cet admirable Auguste.

Mais la pièce dont l'ajustement fait le plus honneur au génie de

Corneille, c'est Horace : pour tirer parti de la belle et ingrate

matière qui lui fournissait Tile-Live, il a fallu que par un coup de

génie il t'K, du meurtre, du crime, le point culminant du drame,

i^ue toute l'action y lendit, s'y adaptât, et tous les caractères.

l)e là cette si vraie et originale com[)osilion d'Horace et de

(Jamille : le frère et la sœur, natures pareilles, également hrutalr-s,

féroces et fanatiques, mais ap[iliquant différemment leurs amoui^
identiques d'essence; l'homme idolâtre de sa patrie, la femme iiio

làtre d'un homme; et de cette différence, piofondenient vraie, va

sortir le choc des deux âmes, dont le meurtre de Camille sera la

résultante nécessaire. 11 y a là une puissance singulière de sens

dramatique, pour tirer une tragédie, vraie, forte, émouvante celle-

là et théâtrale, d'une légende épi(pie terminée en fait-divers atroce.

La forme du dialogue cornélien est une des [)arties essentielles

de son génie dramatique : ce dialogue tantôt se distribue en longs

couplets," d'une rare éloquence, d'un raisonnement puissant et

nerveux, et traversés d'éclatantes sentences, tantôt se ramasse en

courtes répliques, qui se croisent et s'entre-choqueut avecune singu-

lière vivacité. Cette coupe du dialogue qui se poursuit en ripostes

du vers au vers, est la couj)e originale ife Corneille : il ne l'a pas

inventée, il se l'est appropriée par l'usage qu il en a fait. Dans les

amples couplets, il s'est montré un grand orateur, awmt le goût

des idées et des maximes universelles, et se plaisant à mettre

en lumière la généralité plutôt que la particularité des raisons. Il

suivait en cela le goôL de son temps.

Il l'a suivi, malheureusement, âus.si dans certains détails de son

style. 11 ne s'est jamais déi'ait complètement île certaines délica-

tesses, ou de certaines e^nphases à l'espagnole. Il a usé (je dira s

abusé, si l'usage déjà iVétait abus), il a usé du jargon fade de la

galanterie mondaine. .\Iais on ne doit pas trop s'arrêter à ces

taches. Il ne faut pas non plus s'arrêter trop à ces reproches con-

tradictoires de déclamation et de trivialité que des critiques ont

adressés à son style, non plusciu'à celui d'incorrection ou d'impro-

priété que Voltaire ne lui a pas ménagé. Corneille est un grand,

même un excellent écrivain ^il parle la langue de son temps, qui

a parfois vieilli, une lingue un peu dure, un peu tendue, admirable

de vigueur et de précision. Il la^»o><sède a fond, et la manie avec
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une aisance, une habileté uniques, comme il maniait le vers : c'est

un des plus éloniianls écrivains en vers que nous ayons; il semble

que celte forme lui soit plus naturelle que la prose. Loin de parler

de galimatias, pour quelques endroits où la construction a vieilli,

ce (|u'il faut louer, c'est la_netletc, la £aciiné du sT^e^oétique de
Corneille.

Ce style n'a rien de plastique, et ne vise pas aux effets artis-

tiques, sensibles, pittoresques. Il n'a mèmepas beaucoup de couleur,

sinon dans" les sujets où l'imagination espagnole jette encore ses

feux à travers lelangage raisonnable de l'auteur français. Mais il a la

fo_rce,.etun éclatjj[ite[|_cctiiel, qui résulte du ramnsué de la pensée,

de la justesse saisissante des mots, de la netteté logique du dis-

cours. J'ai déjà dii que Corneille avait surtout rimagrnâtioja-flaéea-

nique : il ne voit, et son style ne note que les forces qu'il met en
action. 11 ne crée pas avec les mots, les images, les harmonies de
son vers, une sorte d'atmosphère poétique où vivront ses héros;

au contraire, il dessine la courbe de leur effort sur un fond

neutre, qui laisse la pensée libre, et ne dérobe aucune partie de
l'attention. Dans aucune tragédie romaine de Corneille, il n'y a la

moitié de la couleur qu'on trouve dans Britannicus. .Son génie et

son langage sont éminemment intellectuels; il ne regarde et n'en-

registre que les mouvements psychologiques.

Même dans ses œuvres lyriques — il y a de belles choses dans

son Imitation ou dans son Office de la Vierge — l^s qualités ordi-

naires du style lyrique, richesse des images, délicatesse des sono-

rités, -ne se rencontrent guère : là encore les éléments concrets, sen-

sibles, pittoresques font à peu près défaut. Il reste le rythme, le

rythme pur, séparé du son, dont la qualité est ordinaire; et le

rythme, c'est le mouvement : le lyrisme de Corneille, ce sont des

censées en mouvement, qui se pressent, s'élancent, enlèvent la

stancé ou la strophe; et c'est la sensation expressive de ce mou-
vement abstrait que le rythme nous communique.

5. ROTROU.

Autour de Corneille se groupent quelques poètes qui ne sont

point méprisables. Le plus médiocre est Scudéry. Mais Du Ryer,

Tristan, Rotrou ont vraiment du talent : il est à noter pourtant

que toutes leurs meilleures pièces sont postérieures au Cid. Du
Ryer a réussi suitout les sujets romains et politiques ' : il n'y a

guère porté d'originalité. Tristan*, dans une Mort de SMi^que (1644)

1. Alrionée (1640), .9céyo/e (1647).

2. Éditions: TliéA(re. éd. E. Girard, 1304-1907. A consulter: N -M Beinaniin
f'n précursfur de liacme, Tristan l'Hnrmite, in-S. ISPô. /^g Page (bsyiacie eU
Au g. Dielricb, 1898.
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et dans un Osman (impr. 1G56), a lire des effets tout à fait saisis-

sants et |>oiir ainsi diro romanliquos, de la juxtaposition, rnc'Mne

de la fusion d'une faniiliarilé |tilton'S(iue avec ralrocilé tragiijue :

il a l'iniaKinalion exulx-rante et déréglée, outrant la force et tom-

bant parfois dans le ridicule et le puéril.

Hotrou ' est à lire, même après Corneille. D'abord égaré dans les

txlravagances tragi-comiques, il s'est assa^'i *, mûri, élevé, grâce

surtout aux exemples que lui fournissait son grand rival. Sninl-

(icncsl (1040) et Vcnccslas (1047) sont deux belles choses : Saint-

Ocncst'-^ avec son mélange de scènes familières et de scènes pallié-

tiques, peinture du monde du lliéâtre et de l'héroïsme chrétien, a

des pallies qui continuent dignement Polyeucte. Vcnceslas * est

une forte étude d'une ftme violente, qui arrive à la générosité

par la volonté : ce vieux roi Venceskis qui condamne son fils par

justice, et ce fds qui accepte sa juste condamnation, font une

situation vraiment cornélienne. De Corneille, sans doute, il a

appiis à imiter librement, a marquer d'une conception orig;i-

nale les sujets qu'il n'inventait pas, à dégager les études d'Ames

et de passions (}ue la pittoresque comédie des Espagnols enve-

lojjpail. Saint'Genoit est à Uolrou comme le Cid a. Corneille; la

crise morale de Ladislas est a lui, dans Vcnceslas; et dans Lnmr
jjjcrucculcc, il a tiré d'une sèche indication de l'original un des

plus beaux développements d'exallalion sentimentale qu'il y ail

au lliéàlre.

î. Jean Rolron, né à Dreux on 1609, n'avait pas vinRl ans quand il composa s»

piTinii'i-e œuvre, l'Hypocondriaque; il dil eu 1031 avoir fait déjà trente pièces. Il

succéda sans doute à Hardy comme poète de l'ilolol de Bourgogne. Puis il fut un

des cinq ailleurs de Richelieu. 11 trouva un prolcnleur dans le comte do Belin, un

sfij^nour très passionné i)our le théAtre. 11 eut quelques relations avec l'Hôtel de

Hanihonillel. En 16;V,), il devint lieutenant au bailliage de Dreux : il mourut en lt)50,

d'une maladie épidémique qui ravageait la ville. Dans sa fin, comme dans sa vie,

presque tout ce qu'on raconte est légendaire : il n'y a de réel que son courage cl

son dévouement en fane du dauber. „„ ,„ . ,. , e- /

Édition
• VioUcl-lc-Duc, 5 vol. in-8, 1S50-22. - A consulter : Jarry, Fssai sur Ir.t

,rrrs ilrmiuiliques de Jrnn Ao/roù. in -S, 18(58. l'erson. Histoire du r>h-itable Sainl-

nesf Histoire du V'-itce.ilas de Jtotrou, iii-S, Paris, l.*<Sv?. H. Chardcn, In Vie d>:

i'utroù mieux connue. ,n-S. Paris. ISSl. L. Curnicr, /itude sur Jean /Infou, inS.

u,.ri« I^St Stietel l'id,el;aiinte ilalieuische (Juetlen J. de Hotrous, Oppeln, ISiM,
1 un:*, !.• ^TJ. " _• , . r 1 r> •- ,1 ..-..l. n?„_;.».. D«.K» iOQt ;.. Q

s quatorze dernières années de sa vie (16:^7-1650).

3 Tné de Lope de Vega, /m finqido verdadero, et du P I,. Cellol, jésuite, Sanc'.vs

Ad'rianus, martyr. - Uotmu doit aussi Cosroès au V. Cellot.

4. Tiré da Uojas. No hay seruadre «if/irfo reij.
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Mais Rotrou est resté lui-même, en recevant les leçons d'un plus

graud que lui. Il a gardé ses défauts, son insouciante improvisa-

tion, ses négligences, mais ses qualités aussi, une imagination et

une sensibilité lyriques, qui, dans certaines scènes pittoresques ou

mélancoliques, donnent une saveur tout à fait originale à ses pièces.

Dans quelques parties de ses deux chefs-d'œuvre tragiques et dans

quelques endroits de ses meilleures tragi-comédies, comme Don Ber-

nard de Cabrère (1G48) ou Laure persécutée (1G37) i, il nous fait

penser à Shakespeare : il est le seul en son siècle de qui on puisse

le dire.

1. Tirées toutes les deux de Lope de Vega.
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PASCAL

Lie jansénisme, reforme calholiqiio et laùiue. — 1. L'irréligion au
début du xvii' siècle. — 2. Origines du jansénisme. Porl-Royal.

Les perséculions. Grandeur morale de l'esprit janséniste. Les
écoles de Port-Royal. Les écrivains : Arnaud et Nicole. —
3. Pascal : sa vie, son humeur. — 4. Les Provinciales : leur

fortune, leur valeur. De l'ironie et de la raison dans les questions

de théologie. Arl et style de Pascal. — 5. Les Pensées. Plan de
VApolofjie de la religion chrétienne. Application des méthodes
scientifiques au problème théologique. Absence de nouveauté et

puissance d'originalité : le don de profondeur. L'étude de
l'homme : intuitions et questions remarquables. Les deux infinis :

la limite de la science. Unité du développement intellectuel de
Pascal. Le style des Pensées : abstraction et réalité, raisonne-
ment et poésie.

La Réforme hérétique et schismatique eut pour contre-partie au
xvi<' siècle une Réforme unitaire et orthodoxe. Dans tous les pays

qui restèrent en communion avec Rome, en France comme
ailleurs, il se produisit un réveil puissant de la foi, mais un réveil

aussi de l'ardeur morale du christianisme, et le catholicisme res-

tauré ne lutta pas moins contre le libertinage naturaliste de la

Renaissance que contre les doctrines hétérodoxes des sectes protes-

tantes. Les années de discordes et de misères qui chez nous retrem-

pèrent réuergie des âmes, les disposèrent à se l'aire un catholi-

cisme viril, dur, ascétique, qui. deniandanl beaucoup à l'homme,
lui rendit beaucoup en prolondeur d'émotion et en force pour l'ac-

tion. De là, sans parler des raisons pohtiques et de l'instinct

-

national, le peu de succès que trouvèrent chez nous les jésuites,

avec leur religion aimable, fleurie, assoupissante, et le succès au

contraire que trouva le jansénisme '.

La renaissance du catholicisme en France s'était marquée déjà

par une recrudescence de l'ascétisme dans l'Église, par une florai-

I. A consulter : Haviine. Histoire île Port-Iioyiil, éd. Gazier, 1909. Thotnns l)ufo>>L-,

Méiiioire.i jH-nr iC'Vir ti IhlsIO'rt île l'ort-Roijul, édil. compli'le, par M. fioui|uel,

1876-187'J. Suinle-Beiive, Porl-Roijul. 7 vol. iu-lô Ré^^hc, les Derniers Jansénisles,

3 voi in-8, 1391-92. Brunelière, Études critiques, t IV.
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son nouvelle de l'esprit monastique que la révolution intellectuelle

du xvi"^ siècle avait paru d'abord devoir éteindre. Nombre de com-
munautés, réformées ou nouvelles, feuillants, bénédictins de
Saint-Maur, oratoriens, prêtres de la Mission, compagnie de Saint-

Sulpice, trappistes, sœurs de la Charité, filles du Calvaire, les

unes contamplatives, d'.autres actives, certaines studieuses, d'autres

charitables, toutes ferventes et rigoristes, attestent, de la fin du
xvi'' siècle jusque fort avant dans le xvii<^, la force du mouvement
catholique. Le jansénisme est un effet parmi les autres, et non la

cause, de cette reprise vigoureuse de vitalité par laquelle la reli-

gion, si menacée naguère, va ressaisir la domination du siècle.

Mais le j[ansénisme se distingue, d'abord parce que seul il est

hét&rodoxe, ce qui veut dire qu"il a une doctrine, une personnalité

iïïlelléctuelle, une conception propre de la vie et des rapports de
l'homme avec le surnaturel; ensuite parce que seul il ne se développe
point exclusivement dans l'Eglise: au contraire, il n'a point de péné-

tration dans le clergé régulier, il est assez largement diffus parmi
les compagnies de prêtres telles que l'Oratoire, il recrute surtout

ses adhérents parmi les ecclésiastiques séculiers et parmi les per-

sonnes pieuses de tout caractère. Il est une doctrine, et non pas
un ordiie : par là même, comme on s'y lie par une adhésion libre

de la raison, non par un engagement destructeur de la liberté, il

est, malgré sa conception du prêtre, pratiquement tout laïque. Et
c'est ce qui le rendra propre à représenter dans le siècle l'esprit de
toute la religion, c'est ce qui en fera l'adversaire par excellence

et la barrière du libertinage intellectuel et moral. C'est ce qui lui

permettra, persécuté et vaincu dans ses opinions dogmaliques,
d'étendre à travers la société son autorité morale, à tel point qu'il

semblera avoir, aux yeux de la postérité, la direction du mouve-
ment catholique dans la lutte contre l'irréligion.

Il faut nous arrêter un moment pour expliquer cette lutte.

1. l'irréligion au début du XVIl'^ SIÈCLE.

Le xvii*^ siècle, de loin, parait presque tout chrétien : à le

regarder de près, on y distingue un fort courant d'irréligion, théo-

rique et pratique. Le courant disparait presque dans la seconde
partie du siècle, sous l'éclat de la littérature catholique et sous la

décence des moeurs imposée par le grand roi. Mais, entre 1600 et:

1660, l'incrédulité s'étale'.

1. A consulter : Le P. Garasse, Doctrine curieuse des beaux esprits de ce temps,
16-23; Mémoires, éd .Nisard, 1861. LEstoile. Tallemanl, Mme ilo Motleville. Guy
Patin, Sainl-Evrcinond. passim. Lschèvre. Le procèi du poète Thiophtle de Viau.

2 vol., 1»09. Perrens, les Libertins au XVll'- siècle, 1896 G. Lanson, fievue des
Voars, 1908-1909.
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La licence des opinions et de la vie a deux causes principales.

L'une est l'enivrement de la raison aprrs l'efTort et les cotiqu«Hes

du XVI» siècle. La pensée tend à s'alfranchir de l'autorité de
l'Église, elle s'éloigne de la tradition par diverses routes : aristo-

télisme alexandrin ou averroïste, panthéisme naturaliste, scepti-

cisme et positivisme, philosophie soientirupie. L'autre cause est

le débordement des tempéraments, que favorisent en France les

guerres civiles et religieuses. L'individu suit sa passion, cherche
son plaisir, rejetant toute règle : et quelle règle plus gênante

que la règle chrétienne? Ainsi l'anarchie politique prépare l'anar-

chie morale.

Enfin, la diffusion de l'incrédulité est chez nous un cas de

l'influence italienne. Vanini, brûlé à Toulouse en 1019, laissa des

disciples dans notre midi : Théophile l'y a connu.

Sans ajouter foi aux chiffres donnés par le Père Mersenne (une

statistique en pareille matière ne saurait être, même approximati-

vement, exacte), nous devons croire que les libertins furent très

nombreux sous Louis Xlll : nombre de témoignages l'attestent. 11

y en avait de deux sortes : les philosophes et érudits formaient un
premier groupe, discret, peu bruyant, ennemi du scandale, faisant

extérieurement profession de respecter la religion; les uns se

rattachaient à l'cpicurisme relevé par Gassendi; les autres sui-

vaient, avec Le Vayer, la doctrine sceptique.

Le second groupe était celui des inondai

n

s, courtisans et

femmes, avec quelques poètes et beaux esprits. Ceux-ci faisaient

grand bruit, multipliaient les scandales et les indécences : ce qui

leurplaisait le plus dans l'incrédulité, c'étaient les provocations tapa-

geuses; c'était de « faire les braves » contre Dieu. Ces libertins du

monde n'avaient pas de doctrine arrêtée : ils se moquaient des-

mystères et des dévots, affichaient la tolérance, prétendaient

suivre seulement la raison et la nature, et vivaient en gens pour

qui c'est raison de satisfaire à leur nature.

L'Église essaya d'arrêter par des rigueurs le progrès du mal. Le

Parlement, en France, lui prêta son appui : le procès de Théophile

est un épisode de la guerre entreprise par les jésuites et les magis-

trats contre l'irréligion; on voulait, par le supplice d'un poète, d'un

homme de peu, épouvanter les grands dont il était le commensal

et le conseiller.

Mais les rigueurs ne pouvaient vaincre à elles seules les esprits.

Il fallut des freins intérieurs pour retenir l'ànie avec son propre

consentement et l'empêcher de glisser dans l'impiété scandaleuse.

La politesse, d'abord, y servit. L'honnête homme n'aime pas à se

distinguer par des façons de penser téméraires ; et la religion est

pour lui une partie du savoir-vivre. 11 suffisait des progrès du goût,



PASCAL. 449

pour rendre impossibles les manifestations éclatantes d'irréligion,

les indécentes parodies où se plaisaient les Roquelaure et les

Malha.

Puis le libertinage fut contenu et vaincu par des doctrines philo-

sophiques et religieuses qui donnèrent à la raison les légitimes

satisfactions qu'elle réclamait.

Le cartésianisme (it des chrétiens apparents, en faisant des phi-

losophes qui croyaient à Dieu, à l'âme iinmorlelle, à la supério-

rité infinie de la nature spirituelle sur la nature corporelle (ce

qui établissait une iiiérarchie très nette des plaisirs). Mais surtout

le catholicisme s'adapta aux nécessités de la lutte : et contre l'indé-

pendance superbe de la raison, qui faisait le péril, il opposa forte-

ment les doctrines de la grâce et de la Providence. Par l'une, il

soumettait à Dieu la vie intérieure de l'individu, par l'autre, la

conduite universelle du monde, par l'une et l'autre, il faisait échec '

à la raison et la courbait sous une force divine, impénétrable et

irrésistible.

Ainsi furent suspendues pour un demi-siècle les tendances qui
composèrent l'esprit de l'âge suivant. Mais si l'elTort du catho-
licisme fut efficace, c'est qu'il avait repris force et vitalité dans la

crise du xvi" siècle; et c'est qu'il avait poussé en France le

rameau vigoureux du jansénisme.

?. LE JANSÉNISME ET PORT-ROYAL.

Le jansénisme appartient à.4ijeuj_pj:èâ. exclusivement à la France

et aux Bays-Bas catholiques. C'est aux Pays-Bas qu'il naquit, dans

l'esprit du pieux évêque Jansénius, au temps où les âmes inclinaient

de toutes parts vers le stoïcisme philosophique ou chrétien, au

temps où François de Sales, sous la douceur aimable de son lan-

gage, rétablissait l'impérieuse austérité de la morale évangélique.

Jansénius tira de saint Augustin une doctrine rigoureuse, assez

approchante du calvinisme : tandis que l'orthodoxie romaine
admettait une coopération mystérieuse de la liberté humaine à la

grâce divine dans l'œuvre du salut *, Jansénius ^ supprimait le

libre arbitre pour donner tout à la grâce, et enseignait la pjédss-
\

twation, qui sépare les élus et les damnés de toute éternité par un ;

décret absolu et irrévocable de Dieu.

1. L'Église laissait à la liberté des fidèles l'option entre les systèmes qui concilient

iB libre arbitre et la grâce, celui de saint Thomas, où domine la grâce, et celui du

iésuile Molina, où domine la liberté. Elle n'imposait aucune de ces explications. ,

2. Jansénius, évèque d'Ypres, 1585-1638. Son fameux ouvrage, intitulé Augustinu»,
/

fut publié en 1640 par 3e» amis. ,'
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Le. foyer »lii iansénisine, cii Krance, fui l'abliaye <!• I*nrl-|{(iy.'.'

c'était une commuiwiulé cisleroioniic de femmes élnhlie dv|iui-

I2(l'i- dans la valléij de Chevreuse, et réformt''C eu l(i((H par la iikmc

Anf^'éliciue AriiaiMd ; cllt; fut transportée, en t02(», à l'aris, au lau-

bour^' Saint-Jacques. Du Verrier de Hauianne, abbé de Sainl-Cyran.

directeur de la maison à partir de 1G36, y implanta la docirint,' i\i-

Jansénius, avec qui il était lié, cl fil de ces filles les croyantes obsti-

nées, au besoin les inflexibles martyres de ce qu'elles regardèrent

comme la pure vérité de Jésus-Christ. Quand le jansénisme com-
mença de se répandre dans le monde, on se tourna vers l'or'-F^oyal

comme vers le sanctuaire, le centre religieux de la nouvelle Eglise

les bâtiments de Port-Huyal des Champs furent relevés ' et servirent

d'asile aux solitaircti, aux hommes saints que la pràce avait tou-

chés, et qui, sans se lier par aucuns vreux, sansquitler leur nom,
sans former une communauté régulière, venaient vivre là, dans i,i

retraite, une vie d'étude et de piété.

L'année 1638 commença la gloire et les malheurs de Port-Roy.'.l

et du jansénisme : cette année-là, Antoine Le Mailre *, avocat,

conseiller d'État, quitta l'espoir d'une haute fortune pour se retirai

à l*orl-Koyal. Cette-année là, aussi, Saint-Cyran fut emprisonn''

par ordre de Richelieu, et les solitaires dispersés. Les jansénistes

avaient d'ardents ennemis, surtout les ji-suiles, qui ?e vriyaienl

disputer par eux la direction des âmes et l'éducatiim des enfants,

et qui, défenseurs des prétentions romaines, les regardaient comme
le parti avancé du gallicanisme. L'autorité civile, se souvenant du

siècle précédent, ciaignil que la secte religieuse ne conthU le

germe d'un parti politique, et crut de son intérêt de faire cause

commune avec les jésuites, servant ainsi ceux qui devaient la

combattre et persécutant ceux qui devaient la défendre dans ses

rapports avec Rome.
Des lors Port-Royal n'eul plus guère de repos. Cinq articles ou

propositions, qu'on lira de VAuntistinus, furent condamnés par la

Sorbonne, par les évêqnes (ICofî), par le pape (1653 et 1656). Les

jansénistes soutinrent que les propositi(jns n'étaient pas dans Jan-

sénius (elles n'y étaient pas textucllcmciU, mais elles étaient Vdme

lia livre, selon Rossuel), et ils refusèrent de les condamner comme
étant de lui. Les femmes furent aussi fermes que les hommes. La

défense des jansénistes fut belle : ils firent des miracles de con-

stance, ils développèrent leur force et leur subtilité d'esprit, ils

furent a<lroils, perfides même autant qu'héroïques, contre dei

ennemis à qui toutes les armes étaient bonnes. Rien n'y fit. Les

». Il y revint aussi des religieuses à parlir do 164S.

2. 11» élaionl trois frères, neveux d'Arnaiil.l : AnlnincLe Mnilro, Le Maître (l<! Saci,

Iraduftciir de la Bible et de Tcreiici'. oi I.o Muiiru de Séricourt.
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solitaires sont de nouveau dispersés et les écoles fermées en l():>fi.

L'assemblée du clergé de France a rédigé (1656) un formulaire qui

condamne les cinq propositions : Port-Royal refuse obstinément

de le signer; d'où redoublement de la persécution : en 1660, on

ferme définitivement les écoles, on chasse les confesseurs, les

pensionnaires, les novices de la maison; on use toute la science,

toute la patience des docteurs et de l'archevêque de Paris contre

rinflexihilité des religieuses, on finit par distribuer les douze plus

obstinées dans des communautés plus soumises (1664); à peine

arrache-t-on quelques signatures, bientôt rétractées ou expiées

dans les larmes. En 1665, on transporte aux Champs toute la com-
munauté rebelle de Paris, et l'on donne la maison du Faubourg
Saint-Jacques à des religieuses soumises. En 1666, on emprisonne

M. de Saci. Après une trêve d'une dizaine d'années, la lutte leprend

en 1679 : Arnauld est obligé de fuir aux Pays-Bas. Louis XIV a

pris en haine ces indociles, dont la résistance choque son instinct

d'absolue autorité. En 1708, la communauté de femmes est suppri

mée par une bulle du pape; en 1709, les religieuses sont expulsées

jiar le lieutenant de pnlji^e: enfin Port-Royal des Champs est

ili'truit (1710), sa chapelle rasée, ses sépultures violées.

On n'en avait pas fini avec le jansénisme : on l'avait décapité, non

I
as supprimé. On avait réussi à lui retirer cette hauteur morale,

celle largeur intellectuelle qui en avaient fait l'expression supérieure

du christianisme français : on l'avait réduit aune bigoterie étroite,

fariîuche et stérile. Mais il subsista à travers tout le xvm'^ siècle,

surtout dans l'Université et dans le Parlement; la bulle Unigeniliia

(1713) ranima pour un demi-siècle la querelle, où les deux adver-

saires s'avilissaient et avilissaient la religion devant les incrédules

charmés et railleurs : de jour en jour croissaient la fureur, l'im-

bécillité des deux partis; et de la même source qui avait produit

les Provinciales et les Pensées, sortaient les miracles de Sainl-

Médard et le scandale des billets de confession. Ainsi se prolonge

le jansénisme, ayant parfois sa revanche dans ses malheurs, comme
le jour où il fit décréter l'expulsion des jésuites, et faisant sentir

sa main dans les affaires religieuses jusqu'au début de la Révo-

lution : même au début de notre siècle, il n'a pas été sans

influence sur certains doctrinaires libéraux et gallicans.

La grandeur du jansénisme est tout entière dans sa morale.

Comment cette dure et désolante doctrine, qui niait la liberté, et

vouait l'immense majorité des hommes à la damnation éternelle,

sans espoir et sans retour, a-t-elle été un principe actif, efficace

d'énergie et de vertu? comment a-t-elle excité les âmes aux
sublimes efforts dans les rudes voies de la perfection chrétienne?

II serait long de l'expliquer : mais j'ai déjà fait remarquer que
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loules les doctrines qui ont demandé le plus à la volonté humaiii''

ont posé en principe rinipuissance de* la volttntf'; elles ont ôté If

libre arbitre el livré le inonde à la fatalité. Le jansénisme |)résente

à l'homme la <« face hideuse » de l'Kvangile; il l'abime dans la pro-

fondeur (le sa miséie et <le son néant, el il dresse devant lui linac-

cessible perfeetion on il faut qu'il attei^Mie. Il le désespère, lécrasc,

l'obliire de renoncer à tout re (|ui l'ail la vie aimable et douce, à la

science même el à l'exercice de l'esprit : une seule œuvre est

nécessaire et permise, celle du salut, dont la pensée doit élre la

seule pensée de l'homme, et toute sa vie.

Par cette austérité de leurs enseignements, et par les grands
exemples qui la soutenaient, les jansénistes ont exercé sur le

wn" siècle une influence disproportio(mée à leur nombre, et qui

îontraste avec leur oppression. Aussi bien étaient-ils au gré du
siècle par la forme de leur esprit; quoiqu'on rencontre parmi eux

i;[uelques âmes tendres et mystiques, en général leur ascétisme est

plus intellectuel que sentimental : ce sont de rudes dialecticiens,

âpres disputeurs, subtils tireurs de raisonnements, infatigables

chercheurs de clarté et d'évldëiice fogîque. Ils ont été des premiers

<i s'emparer du cartésianisme, ils en ont neutralisé l'esprit en s'en

appropriant la méthode. I.e principe même de leur hérésie dog-

matique est tout rationaliste : c'est en appliquant la raison aux

choses de la foi, en refusant de s'incliner devant le mystère, en

s'obslinant à résoudre une contradiction que l'Église se résigne à

ne pas lever, qu'ils ont élevé la toute-puissance de la grAce sur

les ruines du libre arbitre; leur doctrine est une tentative pour

reculer la limite de l'incompréhensible dans le dogme.
Iléios de la volonté, par le perpétuel elTort de leur conduite,

niailres de la raison, par les infatigables argumentations de leurs

livres, à ce double litre ils dominèrent leur siècle; et ainsi s'est

fait que tout ce qui n'était pas épicurien ou jésuite a relevé d'eux

plus ou moins. Il y eut, hors diî leur secte, sans nulle adhésion à

celles de leurs opinions que l'Eglise condamnait, nombre de gens

qui tinrent à Port-Hoyal; cl à vrai dire ces jansénistes du dehors

lurent, ou peu s'en faut, tout ce qui avait de l'élévation dans

l'âme et dans l'esprit, mondaines pieuses, telles que Mme de Sévigné,

catholiques soumis et fervents, tels que Bossuet, ou rationalistes

chrétiens, tels que boileau.

Une des meilleures choses du jansénisme, ce furent ses écoles.

Port-Royal ne lit pas beaucoup pour l'éducation des filles; le

règlement rétligé par Jacqueline Pascal en lfiK7 en est la ])renve.

Mais l'école de Poit-Uoyal des Champs, où les garçons recevaient

renseignement d'hommes tels que Lancelot, Nicole, Arnauld, fut
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en son temps un établissement modèle '. Par une contradiction

qui n'est qu'apparente, ces contempteurs de l'esprit humain, et

qui rangeaient l'amour de la science parmi les concupiscences

mortelles, donnaient aux enfants la plus solide instruction. Ils

mettaient la piété au-dessus de tout, mais ils s'efforçaient de

former la volonté et le jugement, afin qu'on put faire en ce

monde tous les devoirs d'un état honnête. Leur principe excel-

|pnt et fécond, était que toutes les connaissances où consiste la

matière de l'instruction ne sont pas à elles-mêmes leur but, mais
sont seulement des moyens d'élever, de fortifier l'intelligence. Hien

de plus large que l'esprit de leur enseignement, rien de meilleur,

pour le temps, que leurs méthodes, dont leurs rivaux, et surtout

i Tniversité, s'inspirèrent bientôt. Us contribuèrent ainsi très sen-

siblement à élever le niveau intellectuel de leur époque. Parleur
science et leur culte de l'antiquité latine, ils servirent efficacement

la cause de l'art classique; par leur connaissance du grec, qui

nulle part ne fut enseigné comme à Port-Royal, ils travaillèrent à

mettre l'art classique en contact avec les plus parfaits modèles, à

le rapprocher de la plus simple beauté; ils lui offrirent un moyen
de s'élever encore au-dessus de lui-même. En un mot, ils n'ont pas

fait Racine, mais ils l'ont formé : c'est là qu'il a pris son goût, son

scns'ÏYïlTrrs de l'hellénisme, c'èslà eux d'abord qu'il doit de n'avoir

pas sombré dans le bel esprit précieux. A ce seul titre, le jansé-

nisme occuperait une grande place dans le mouvement intellectuel

du xvno.

Mais il a eu des écrivains, de bons et solides écrivains, un seul

grand, mais tel que ni en ce temps-là ni en aucun temps il n'y en
a de supérieur. Antoine Arnauld *, l'iijtrépide docteur, jusqu'à

quatre-vingt-deux ans disputa contre toutes les « erreurs » dont il

estimait la foi menacée, erreurs des jésuites, erreurs des protes-

tants, erreurs de Malebranche. Ce farouche théologien était un
lettré fervent ; la longue lettre qu'à soixante-dix-huit ans, exilé,

errant, aveugle, il dicta pour défendre Boileau devant Perrault fait

grand honneur à son esprit. Mais il n'eut ni la volonté ni la puis-

1. 11 y a quelques élèves dès 1637- autour de M. Singlin, Les petites écoles se

développent à Paris en 1646, puis à Porl-Royal des Champs.

2. L'avocat Arnauld, qui plaida à la (in du xvi' s. contre les jésuites, eut 22 enfants,

parmi lesquels une lille fut la mère des trois Le Maître, 2 autres furent les mères An-

gélique et Agnès, abbesses de Port-Royal, et 5 autres y furent religieuses. Parmi

les fils, Arnauld d'Andilly {Journal, Jouausl, 189?, in-8) eut 5 filles à Port-Royal, et

3 fils (dont le marquis de Pomponne); un autre fut l'évcque d'Antiers, et le plus

jeune, vingtième enfant de l'avocat, fut le grand Antoine Arnauld (1612-1694). 11

donna en 1643 son Iraité de la Fréquente Communion, fut censuré par la Sorbonne

en 1856, s'en alla en exil en 1678, et y mourut. Lettres, Nancy, 1729, 9 vol. in-12.

Œuvres, Lausanne, 1775, 45 vol. in-4.
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sancft d'être un ariisie : il fil œuvre de tliéologieu, de philosophe,
de logicien, jamais pour ainsi dire œuvre dYciIvaio ; dans aucune
de ses poiéinicjues, il ne fit un de ces livres « absolus » qui dt''pas-

sent l'occasion d'où ils naissent et lui survivent. Il a trop écrit et

trop vite, avec un désintéressement littéraire que ne compensait
pas son tempérament. Nicole', son second dans mainte querelle,

son rollaboraleur dans la Lor/iquc de Port-Itoiful, moins fougueux
et moins infati^Mble que lui. doit presque à Mme de Sévigné d'être

encore connu : c'est elle qui a préservé de l'oubli les Essais de ce
moraliste sensé, sans profondeur et sans éclat.

Toute la force et toute la gloire littéraires de Port-Hoyal, en
somme, si l'on met Racine a part, sont ramassées dans Pascal :

il représente pour nous toute la hauteur intellectuelle et morale de
la doctrine janséniste, qu'il agrandit de la vaste originalité de
son génie.

3. VIE DE PASCAL.
'

L ^7

S'il est inutile pour comprendre le théâtre de Corneille d'étudier

les circonstances de sa vie, la biographie de Pascal est inséparable

de son œuvre; il n'y a pas d'écrivain (]ui soit plus engagé dans

ses livres de toute sa personne et de toutes les parties de son

humanité.

Biaise Pascal * est né à Clermont, le 19 juin 1623, troisième

enfant d'Etienne Pascal, piésidenl à la cour des aides de Clermont.

Kn 1631, son père s'établit à Paris; il s'occupe de sciences physi-

ques et mathématiques; et des savants, le Père Mcrsenne, Robervnl,

fréquentent sa maison. A douze ans, le petit Biaise, dont on ména-

geait la délicatesse, donne de telles marques de son goût pour

les mathématiques, que son père se décide à le laisser s'y appli-

quer librement : à seize ans, un de ses travaux, un traité des src-

lions coniques, étonnait Descartes; puis il s'occupe d'applications

pratiques; il construit une machine à calculer. Son instrjiçlion

littéraire parait avoir été fort courte; de ce côté Pascal est un

" ignorant » de génie : c'est l'efTet qu'il produira plus lard à tout

le ujonde. De bonne heure, dés 1641, épuisé de travail, il ressent

les atteintes de la maladie qui n'aura pas sur le fond de son œuvre

l'inlluence capitale qu'on prétend parfois, mais qui, du moins,

exaspérant sa sensibilité, donnera à son style un frémissement

singulier.

1. Nic;olt'.(lt'r.'8-lC05) suivit Araauld nii exil, mais se lassa el obtint de l'archovéque

lie Paris la |)erniisaion fie reiiirer :\ Paris. Los premiers lissai* de morale et inslruo-

tioiti tliéolof/iijvcê iiariircnl en 1(571,

2. ËaiUoas : i'roomciaies : édilious séparées, eu feuilles, du 23 janvier IfôO au
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[.a famille Pascal était pieuse : un accident la donna au jansé-

nisme. Etienne Pascal, devenu intendant à Rouen, s'étant cassé la

jambe sur la glace, fut visité par deux gentilshommes normands
qui tirent lire au jeune Biaise Jansénius, Saint-Cyran, Arnauld. La
logique de la doctrine séduisit l'esprit du savant : il se jeta dans
le jansénisme avec tout l'emportement de sa fougueuse nature; ot

pour première marque de son application à la théologie, il dt'-nonça

à l'archevêque de Houen un certain frère Sainl-Ange, dont la phi-

losophie ne lui semblait pas orthodoxe. Il se fit aussi apôtre dans sa

famille : il convertit son père et sa sœur Gilberte (Mme Périer) ',

natures pondérées, et sérieuses sans violence, qui furent jansé-

nistes avec une fermeté paisible; mais son autre sœur Jacqueline,

une âme de même étoffe que la sienne, flère et ardente, médita
dès lors de quitter le monde.
A partir de ce moment, Pascal est acquis au jansénisme. Mais il

reste dans le monde, et continue ses travaux. En t648, il fait et

fait faire à Paris, à Rouen et à Clermont les fameuses expériences

qui mettent en évidence la pesanteur de l'air. Il écrit sa Préface

d'un traité du Vide, le morceau fameux où, rejetant le culte de l'anti-

quité dans les sciences, il expose la théorie scientifique du progrès.

A u milieu de ces travaux, chaque crise qui froissait son àme maladive
int't à nu la profondeur de sa foi janséniste : de là la Prière pour le

ion usage des maladies (1648), et de là la Lettre sur la mort de

M. Pascal le père (1651). Même le germe de la conception qui inspi-

rera les Pensées, de ce qu'on appellera inexactement le scepticisme de
Pascal, existe déjà dans son esprit : la Préface du traité du Vide
admet l'impossibilité d'atteindre à la certitude autrement que par

24 mars 1657; recueils, Colopne, P. de la Vallée [Amsterdam, Elzévier], 1657; Colocrne,

N. Schoule, 1659. Trad. latine de Wendrocke (Nicole), Colofïne. N. Schoule (Am-
sterdam, Elzévier], 1658. Pensées : éd. de Porl-Royal, 1670; éd. de Coudorc.et, 1776;

éd. de Boss'-'.. 1779; éd. Franliu, 1835 (revue en 1853); éd. Faugère {1'^ édit. con-

forme au manuscrit, sif/nalé par le rapport de V. Coushi), 184 i; éd. Havet. 1851;
2» édit., 1866, Paris, Dela^rave, 2 vol. iii-8; éd. Asiié, Paris et Lausanre, 1857 ; éd.

V Hocher, Marne, 1873; éd. Molinier, Lemerre, 1877; éd. Michaud (dans l'ordre du
manuscrit;, Fribourg, iQ-4. 1896. Les Provincialei, éd. Kaugère, Coll. des Grands
Écriv., 2 vol. in-S, 1887-95 Œuoie.i coiapletKs, l""* série (jusqu'au AJémoriaL de
1654), p. p. L. Brunschvicg etP. Boutrou.K, 3 vol. iu-8, 1908, 3" série {Pensées) 3 vol.

in-8, 1904 (Coll. des Ur. Écriv.), E. Juvy, Pascal inédit, 1908. — A consulter .

Voltaire, Bemarques sur les Pensées de Pascal, A. VLnel, Études sur Pascal, la-S,

1846, Bel II and, /"ascai, in-8, 1890; Droz, le Scepticistne de Pascal, 1886; brune-'-

Uère, Études critiques, t. I et 111; V. Giraiu], Pusml . Ihonune et l'a-Kvre, 1899,
E. Boulrou.t, Pascal, 1900; F. Mathieu, Pascal et l cxpi'-rience du Puy-de Dùme,
Rcv. de P.uis, 1906-1907; F. Strowski, Pascal et son temps, 190M908, 3 vol.

1. Gilberla Pascal (1620-1687) épousa en 16il Floiiu i'crier, conseiller à la cour
des Aides de Clorniont; Marguerite Puri. r, la niiracul,:-e, et Etienne Peiier, l'auteur
de la Préface de 1<)70, sont seri eulants. - Jacqueline Pascal (loi".- 1661), espn', vif,

imagination de feu, lut comme une lufaul piodiye, obtint à treize ans un vvxr dé
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la révf^lation. en matit-re de théolopie; la raison niAme, an progn-s

de laquelle il croil ot travaille, n'a point ici de njôlliode qni vaille.

Cependant il mène une vie assez mondaine, a Clernlonl cl à

Paris. La mort de son père a relâché autour de lui les liens de la

famille, flilberte est en Auvergne, mariée à un magistrat. Jacque-

line, dés la mort de son père, a déclaré sa volonté d'entrer à F'ort-

Hoval. Chose étrange : c'est Pascal qui s'y oppose. Il y eut là une
lutte pénible, (jue compliquèrent dts questions d'inlérét : enfin

Jacqueline l'emporta et devint la Sd'ur Sainte-Kuphémie (16g5j.

Hesté seul et libre, il se répandit davantage dans le monde. De ce

temps serait ce Discours des passions dr imnour qu'on lui attribue :

certaines propositions et le ton général de l'ouvrage sentent l'épi-

curien ; cette fois, le jansénisme de Pascal fut sérieusement en

danger. Il songea même à se marier. C'est dans cette dissipation

mondaine qu'il rencontre et fréquente des libertins, tels que Desbar-

reaux et Miton ; mais l'homme qui eut alors sur lui le plus d'in-

fluence, ce fut le chevalier de Méré', un fat de beaucoup d'esprit

cl d'une intelligence singulièrement pénétrante, qui lui fournit le

principe de quelques-unes de ses vues les plus profondes.

Une grande question semble avoir dès lors fortement préoccupé

son intelligence : il cherchait une certitude, et si vraiment, comme le

disaient les théologiens, il n'y en avait pas hors de la vérité révélée.

C'est lace qu'il demandait aux philosophes, ;i Kpicléte, à Montaigne.

Mais surtout il aspirait au bonheur: il le réclamait; ileniii'man-

dait la voie au.\ philosophes; il le cherchait dans la science, par

l'exercice de la pensée; il le rêvait au moins dans la vie mondaine,

par la jouissance des passions. Un accident de voiture, où il fut

sauvé par miracle, auprès du pont deNeuilIy, très certainement aussi

l'évolution naturelle de ses idées-, l'impossibilité d'atteindre le bon-

heur permanent, infini où il as[)irait, et enfin l'insoluble mystère —
psychologique ou théologique — de la gr;\ce amenèrent la crise défi-

nitive : cette nuit du 23 novembre 1654, nuit tl'extase et de

joie, où face à face avec son Dieu, Pascal se tlonne à lui, et

pour toujours. L'engagement en est consigné dans celte prière

enflammt'e (}ue Pascal depuis porta toujours sur lui, cousue dans

la doublure de son habit. Cette fois il avait, non pas exécuté défi-

nitivement l'abdication de son intelligence, mais trouvé la vérité supé-

rieure qui pouvait mettre l'unité dans sa vie intellectuelle et morale,

la vérité où étaient compris toute certitude et tout bonheur.

poi^sie. Après la mort dfi son père, elle entra h Porl-Royal, le 4 janvier 16.V2. Elle

fi]l (les plus opposées au formulaire. — A consulter : Lettres, opuscules et mémoire*
de Mme Hi'rier et de Jacqueline . etc., par P. Faugère, iu-8, Paris, 1845.

1. Lettres, 2 vol. In-12, Paris, 168'.4.

"2. Sur In rôle de la raison de Pascal dans sa conversion, cf. le traité de la Conver-
$ion du pécheur, et la Vie écrite par Mme Périer. .
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Pascal donne à Port-Royal un esprit tout laïque, formé aux

mélhoiies et imbu des notions de la science et de la philosophie,

assez ignorant de la théologie : de son Entretien avec M. de Saci,

il résultera qu'au moment d'entreprendre ses rudes campagnes
contre l'erreur et l'incrédulité, ce défenseur de la foi connaît les

philosophes, et n'a pas lu les Pères de l'Église : il n'en aura

jamais qu'une connaissance superficielle. Et de là même sa puis-

sance sur le monde laïque : idées, méthode, style, tout en lui est

du savant et de l'honnête homme, rien du théologien.

En 1655, un curé ayant refusé l'absolution au duc de Liancourt,

parce qu'il avait sa petite tille à Port-Royal, Arnauld écrivit sur ce

refus deux lettres qui irritèrent les ennemis du jansénisme, et furent

menacées d'une censure en Sorbonne. Le parti se résolut alors à

en appeler au sens commun, à l'équité naturelle du public, et

Arnauld, ne se sentant pas le talent qu'il fallait pour cette entreprise,

engagea Pascal à la tenter : du 23 janvier 1656 au 24 mars 1657,

dix-huit lettres parurent, anonymes, imprimées clandestinement,

liravant toutes les fureurs de l'ennemi qu'elles écrasaient. On les

n'unit ensuite sous le titre de Lettres de Louis de Montulte à un Pro-
I incial de ses amis et aux R. R. P. P. Jésuites sur la morale et la poli-

tique de ces Pérès. L'exaltation de Pascal pendant cette polémique
est incroyable. Il reçut une grande joie quand sa nièce, la petite

Marguerite Périer, fut guérie miraculeusement au contact d'une

relique conservée à Port-Royal, une épine de la couronne de Jésus-

Christ : ce miracle, tombant au cours de ses démêlés avec les

jésuites, lui apparut comme une manifeste approbation de Dieu.

Et vers le même temps, sûr de sa vérité, il jetait durement, cruel-

lement, dans le cloitre Mlle de Roannez, une pauvre et faible âme
que son impérieuse direction brisa.

Il conçut ensuite le projet d'une Apologie de la Religion chré-

tienne, telle, bien entendu, que la définissait le jansénisme. Il y
travailla tant qu'il put, au milieu de soufîrances aiguës : la ma-
ladie maintenant ne le laissait plus. Mais il avait conquis le

bonheur avec la vérité : il était serein et souriant. Il se savait au
nombre des élus : il écrivait l'étrange et admirable Mystère de

Jésus. Ses souffrances même étaient un signe de son élection ; il

les redoublait, croyant aider à la grâce et collaborer à la miséri-

corde de Jésus. Il s'ingénia à s'inventer des souffrances, des gênes :

il persécuta son pauvre corps avec des raffinements incroyables

de dureté. Il mourut le 19 août 1662.

Ce fut unefière nature, à l'énergie indomptable, aux passions de
flamme, d'un amour-propre ardent, qui put bien s'épurer, mais
non pas s'éteindre par la foi, d'urie'personnalité impérieuse, qui le

fit intraitable à se conserver l'honneur de ses recherches scientifi-
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i|ups, el (jui l'aniona dans sa iiùnilciife à exiger iiistamiiieiit <le

J<siis qu'il lui eiU donné sur la croix une |)ensée, une goutte de

.<on sang, persounelltMneiit, à lui Pascal, pour sa rt-dempliori

particulière : nature tourmentée et superbe, qu'aigrit encore et

troubla la maladie, intelligence puissante, étendue en tous sens et

comme en toutes dimensions, un (le> plus i)faiix et plus forts

esprits d'iionuiic qu'il y ail Jamais eu.

4 LES PRf^VINTIAI.ES.

Les quatre premières Provinciales liailenl de la censure d'Ar-

iiauld, et de la Grâce : puis Pascal élargit le débat, et va à l'e^

siMitiel, en traitant dans les lettres V à XVI de la morale de-

jésuites. Les lettres XI à XVI sont adressées aux Révérends Pères

eux-mêmes, dont les réponses sont réfutées dans la XIIl*^; lt;s

deux dernières, adressées au P. Annat, de la Société, discutent la

(|uestioii si les jansénistes sont des hérétiques.

Ces vigoureux pamphlets tirent une impression profonde : le

Parlement de Provence les condamuH, Rome les condamna
(sept. 1657) : à Paris, en I(j6(), sur le ra|iport d'une commission

ecclésiastique, le Conseil d'État tit brûler la traduction latine que

Nicole, sous le pseudonyme de Wendrocke, avait donnée des I*io-

vinciales : il est vrai <}ue l'arrêt visait surtout une nule du traduc-

teur, où l'on vit une offense à Louis Xlll.

Cependant on ne peut dire que Pascal ait eu le dessous même
dans l'Eglise : tandis que son parti était vaincu, son livre triom-

phait, et jamais depuis, la Compagnie de Jésus ne s'est remise du

coup qu'il lui a porté. Il a créé contre elle un inelTaçable jircjugé

et fourni des armes à tous ceux qui l'ont crainte ou haïe.

Dès 1()56, les curés de Rouen, puis ceux de Paris déféraient à l'As-

semblée du Clergé ."{8 propositions de morale relâchée; en ItiriS, le-

curés de Paris dénonçaient au Parlement, à la Sorbomu; el aux

vicaires généraux une Apolof/ic des Caauistrs, qui lut condamnée
Alexandre VII en 1005, Innocent XI en 1079, condaninèrenl l.i

morale relâchée. Mossuet, en 1082, en prépara une censure [)Our

l'Assemblée du (Clergé, qui n'eut pas le temps de la voler; mais

en 1700 il reprit 1(> même dessein, et cette fois le mena à bout.

Kiilin, en I77H, <lans la bulle de suppression <le l'ordnî des jésuites,

l'un des considérants indiqués par le pape est la morale perni-

cieuse de leurs casuisles. Tout cela, et mainte manifestation de la

libre ftensée moderne contre la Compagnie, fout cela sort des Pro-

limiilps al n'est qui; la suite ilu mouvement créé par Pascal.

Il est certain que les Provinciales sont très fortes, et les défenses

des jésuites très faibles : la meilleure, celle du Père Daniel, parut
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en 1694, et prouve par sa da'e que, près de quarante an^ après

l'allaque, ceux qui eu étaient l'objet n'estimaient pas lavoir encore

repoussée. Ou a chicané Pascal sur Texactilude des textes qu il

cile : mais il s'est bien gardé. Il avait lu deux fois la Théologie

morale d'Escobar' ; et ses amis lisant les autres casuisles lui lour-

nissaient des citations 2, quil vérifiait scrupuleusemenl. De fait,

on n'a pu le prendre sérieusement eu faute là-dessus.

Mais n'était-ce pas un subterfuge d'assez mauvaise foi, que de

passer de la grâce à la morale, et déplacer la question? INon .

c'était montrer la valeur de la question : car il est certain que la

vie chrétienne est le but, et le dogme de la grâce un moyen.
Mais alors, ne peut-on chicaner Pascal sur ses conclusions, et

ne sont-elles pas manifestement outrées? Voltaire, qui après tout

s'accommode mieux des doux jésuites que des âpres jansénistes,

accuse Pascal de calomnie pour avoir reproclié à la Compagnie de

corrompre les mœurs. Pascal rend justice à la pureté de la vie des

Pères, et ne leuoprète nulle part le dessein exprès de favoHser la

conuplion . il dit que la Société poursuit un but politique, la

domination des consciences pour le compte de Rome, et fait plier

la morale de l'Évangile à sa politique, pour attirer les âmes par

;
la religion aimable et le salut facile.

On l'a repris aussi d'avoir confondu casuistes et jésuites, comme
si tous les ordres religieux n'avaient pas leurs casuistes : le fait est

vrai ; mais il est vrai aussi que les autres ordres sont perdus au
sein de l'Église ; les jésuites existent à part, forment un parti,

ayant unité de vues et d'ambition, et la casuistique leur a été plus

propre qu'à personne ; elle n'a été qu'un accident ailleurs, elle a

été chez eux une méthode de domination.

Ce n'est pas à dire qu'il n'y ait de l'injustice dans la polé-

mique des Provinciales comme dans toute polémique. D'abord
la casuistique semble y être enveloppée dans la condamnation
des casuistes : c'est en méconnaître l'innocence, la légitimité,

la nécessité; la casuistique est Vart d'appliquer les principes

de la science morale, elle est nécessaire toutes les fois qu'il

s'agit de passer de la théorie à la pratique, de la loi universelle

aux cas particuliers : dans tous les conflits de devoirs, et dans

1. Liber Iheologix moralis, etc., Lyon, 1652.

2. On peut voir, en examinant io pelil écrit intitulé Théologie morale des Jésuites

(16-14, in-12), ce que ces amis ont fourni à Pascal : presque toute la matière des let-

tres IV-X est rama.'îsée dans les 40 ou 50 pages de celte terne et sèche compilation.
Et M. Strowski a montré que d'autres écrits d".Arnauld avaient élé employé-s par
Pascal : si biL-n que l'originalité des Provinciales n'est ni dans l'information ni dans
OB argumculs, eiie n'en est jjas diminuée d'ailleurs.
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les situations complexes, elle seule éclaire l'homme. Lesbloïciens

moine en ont lait usage.

Et parmi les innombrables décisions des casuistes, taut-il ne

relever (|ue le nombre — considérable encore, mais relativement

restreint — des décisions immorales? Il est certain que Fespril

général de la casuistique catholique tend à adoucir l'austérité
'

la morale évangéli(|ue. Mais doil^on oublier que c'est là un il'

expédients nécessaires |)ar lesquels s'est faite l'adaptation liu

christianisme à son rôle de religion universelle, el que ces subti-

lités de procédure théologique qui aboutissent à tourner la bu

par la considération des espèces, ont l'avantage de laisser théori-

quement entier l'idéal chrétien? C'est comme un délicat et sensibi •

appareil qui permet à l'Église de relever ou d'abaisser le niveau

de ses commandements, pour obtenir à chaque moment des con-

sciences la plus grande approximation réellement possible dans la

poursuite de la perfection morale. Si l'admirable aspiration de

quelcJ#os doux rêveurs a pu devenir la loi de sociétés immenses,

c'est que la casuistique atransposé l'utopie irréalisable en préoepi •

pratique, et ses décisions représentent souvent, en face de la folie

ascétique, le ferme et naturel bon sens.

Sans insister plus qu'il ne convient, on ne peut cependant

omettre de dire qu'il y avait dans les gros recueils des casuistes

une floraison d'imagination subtile et romanesque, fort analogue

à celle qui se révèle dans la composition des thèmes oratoires sur

lesquels s'exerçaient les rhéteurs de l'empire romain, et que, tout

en condamnant la bizarrerie immorale de ces jeux d'esprit, il ne

faut pas pourtant en exagérer la conséquence. Il est vrai aussi

que ces lourds bouquins, scolastiques presque toujours de style et

de langue, étaient plus à l'usage des directeurs que des fidèles, el

servaient plus à absoudre l'irréparable passé qu'à autoriser les

fautes à faire. Et enfin, si l'on songe que la terre d'élection de la

casuistique fut l'Espagne, et quelles conséquences temporelles y
pouvait avoir, sous le régime de l'inquisition, un refus d'absolution

entraînant l'exclusion des sacrements, on sera tenté d'excuser un

peu l'intention des complaisants casuistes qui employaient leur

esprit à « enlever les péchés du monde ».

J'admets donc qu'il y ait de l'injustice ou de l'excès dans les

attaques de Pascal, et j'en fais la part aussi large (pic possible '.

mais il reste qu'en gros il a fait une onivrc juste el salulaire^^Les

raisons qui pouvaient atténuer en Espagne le relâchement de la

morale religieuse n'existaient pas en France, et certains jésuites

français avaient écrit déjà en notre langue, offrant à tous le libre

usage de leur indulgence. L'indépendance et le haut essor de la

raison laïque rendaient chez nous ces complaisances plus meur-
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trières à la religion : entre les mains des casuisles, l'originale hau-

teur de la morale chrétienne s'amortissait, se fondait, s^aplanis-

sait, et tendait à se mettre de niveau avec la mollesse équivoque

de la morale mondaine.
Pascaletlo jansénisme ont rendu au christianisme sa raison d'cire,

lorsqu'ils l'ont ramené à être un principe d'effort moral, lorsqu'ils

ont remis dans le chemin de la vertu ses épines et ses ronces. Ils

ont eu raison même absolument, en delrors de tout dogme, du

seul point de vue de la conscience, lorsqu'ils ont rétabli la lutte

incessante, obstinée contre l'instinct etrintérêt, l'inquiétude de tous

les instants, comme les conditions de la moralité, et qu'aux déci-

sionsdesdirecteurscomplaisantsils ontopposéleurrigorisme, l'obli-

gation, dans tous les cas douteux, de choisir le parti le plus dur, et

de décider contre régoïsine,par la seule raison qu"il est l'égoïsme.

11 y avait aussi quelque chosî d'inquiétant, de scandaleux

même, dans l'opération logique qui lirait de la règle une pratique

contraire à l'esprit de la règle : l'avantage de sauver la règle cédait

j
ici à linconvénient de blesser les consciences par l'équivoque tor-

• tueuse et la subtilité hypocrite. C'est ce que sentirent les gens du

monde qui, sans aucun goût jour l'ascétisme chrétien, applau-

dirent h la dénonciation de la morale facile : ils voulaient bien

faire ce que les casuistes autorisaien t, se dispenser du jeûne, se battre

!- en duel, cajoler les dames, prêter à intérêt; mais ils voyaient bien

que ces choses-là ne s'autorisaient pas par les principes dont les

casuisles les dérivaient. Quiconque aimait la franchise et lasincér,ilé,

fut avec Pascal.

Kiifin les Provinciales furent un acte de bon goût, et comme de

salubrité esthétique el littéraire : il était bon, au temps où la

littérature profane allait se débarrasser du romanesque espagnol,

de barrer la route aussi aux fantaisies extravagantes où l'imagina-

tion religieuse se complaisait de l'autre côté des Pyrénées. En
écrivant ses pamphlets, Pascal.se faisait le défenseur deja raison

__çlaâsi3^ dans le domaine de la religion.

Il y a un point où les adversaires de Pascal avaient raison : c'est

quand ils l'accusaient de rire des choses saintes. Je n'ai pas
besoin de dire que Pascal riait seulement des jésuites, et qu'il

respectait la religion autant qu'aucun de ses adversaires, en la

comprenant mieux. Cependant ceux-ci avaient plus raison qu'ils

ne croyaient eux-mêmes. Pascal a frayé la voie à Voltaire : et

voici comment. Une des réponses qu'on lui opposa notait le « ton

cavalier » de sa polémique; disons l'accent la'ique. C'est un homme
du monde qui parle aux gens du monde : une raison qui se com-
munique à la 1. tison de tous. Voilà le danger. Il est le même que
lorsque les Réformateurs avaient convié le peuple à examiner les
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Écritures ; ils ne [«'usaient pas non plus travailler au pndit de

/ l'irrt^lifiion. Pascal croit servir la vériti' <lii (".lirisl; il l'alTailiIit. (lar

il la livre aux discussions des profanes. Il tii(« hors de rÉcoIe et

de riOf^'lise les matières lln'olo^îiques; il piupose h la raison laïque

de décider sur tel dogme, telle doctrine, enire tels et tels théolo-

giens. D'autres appliqueront la in(''me ini'-thodc à tout le dogme,
et poseront la question entre la raison elle-même et la foi. Pascal

énumère les sottises des casuistes, et les confond par l'extra-

vagance qu'y découvre le sens commun : d'autres étaleront les

sottises des Pères, les sottises de la Bible, et ruineront la religion

en l'opposant au sens commun. Pascal a fait tort à la religion,

parce que toutes les poléniicfues violentes où les théologiens la

donnent en spectacle au puliiic sont mauvaises pour elle; et il lui

a fait tort plus qu'un autre, parce qu'il a employé à traiter des

problèmes théologiques des armes toutes laïques, les seuls moyens
et la seule autorité de la raison.

Mais c'est cela même qui fit le succès du livre, et qui en fait

encore aujourd'hui la beauté supérieure. Ne parlant qu'à la raison,

il a fondé solidement ses arguments sur des bases éternelles, sur

les principes essentiels de la moralité et de rinlelligence humaines,
sni- notre impérissable sens du vrai et du bien : il a dû pour cela

Inonder ces questions théulogiques qu'il débattait, jusqu'à ce qu'il

eill découvert le fond solide des lieux communs où la vie morale

de l'homme est nécessairement comprise. Par là ce pamphlet est

demeuré un des livres que lira toujours quiconque, chrétien ou

non, cherchera sa règle de vie : il a réalisé celte loi des grandes

(puvres d'art, de dépasser les circonstances contingentes qui lu

ont donné l'être, et de revêtir un intérêt absolu, universel.

Toutes les sortes d'éloquence y sont renfermées, comme a dit

Voltaire : vigueur de raisonnement, ou de passion, ironie délicate

ou terrible. Villemain disait qu'il estimerait moins les Provin-

ciales si elles avaient été écrites après les comédies de Molière :

on comprendra ce jugement paradoxal, si l'on regarde avec ((uelle

puissance expressive, quel sens du Ci)mi(iue,et (juel sur instinct «h^

la vie, sont dessinées les physionomies des ]H'rsounages que Pasc^^l

introduit; deux pères jésuites surtout, subtils et naïfs, celui dont

l'ample liguie occupe la scên»' de la .^^ à la iO*^ lettre, et celui <lont

la vive esquisse illumine la 4'' Provinciale 11 y a là un art singulier

de traduire les idées abstraites en actes, en gestes, en accents, en

un mot une réelle force d'ima^^inaiiou dramatique.

Mais ce qu'il y a de plus admirable dans l'ieuvre, c'en est la

simplicité, Vobjeclivilô : toute la personne de l'auteur s'efface de

l'œuvre en la construisant; elle est toute ramassée dans l'ex-

pression, absente volontairement de la matière. Tout e^^l suhor-
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donné à la dt-monslration que Tt-crivain veut faire : il n'applique

son rare f^énie qu'a choisir les meilleurs moyens de l'opérer. Tout,

ainsi, est argument, et tout est eflicace, véhémence et raillerie,

logique abstraite et dramatique ima^'ination. Pour les règles,

l'auteur n'en reçoit que de son sujet : et dans le mépris de la rhé-

torique il trouve le plus juste emploi et le maximum de puissance

de tous les moyens de la rhétorique, qui, chez lui, sont reçus de

la natuie des choses, qui partout sont les formes propres et néces-

saires, partout aussi les formes simples et naturelles. Aussi, du

coup, l'éloquence française égalc-t-elle la perfection souple et la

sublimité aisée de l'éloquence attiquc : Démosthène est compa-
rable, point du tout supérieur à Pascal.

Les Proviniialçs sont, dans notre prose, le premier chef-d'œuvre

du goùtclassique. C'est une œuvre de raison, non seulement parce

que l'objet en est une démonstration et la méthode une suite de rai-

sonnemenls, mais surtout parce que, selon la raison, elle ne nous
parle jamais (le sou auteur, toujours de son sujet, et parce qu'elle

au ri caractère universel de vérité et de beauté. C'est une œuvre
dait aussi, d'un art qui s'emploie à manifester uniquement la

raison. Mettant à profit la grande leçon de Malherbe, Pascal a labo-

rieusement, lentement, patiemment amené son ouvrage à être

l'expression pure et parfaite de sa pensée : il ne s'est pas contenté

du premier effort de sa nature, si richement douée. Ayant dû

improviser à peu près les trois premières lettres, dès qu'il peut, il

travaille, il corrige : il refait, dit-on, treize fois la 18" lettre; et par

un mot profond, il s'excuse de n'avoir pas fait la ItJe plus courte

faute de loisir. Son idéal est de trouver les voies les plus rapides,

les moins pénibles, et les plus sûres de la persuasion : il compose
rigoureusement, il donne à ces discussions la rigueur et la clarté

d'une démonstration scientifique. Il évite toutes les déperditionsde

forces : tout ce qui n'est pas nécessaire est inutile. 11 choisit ses

mots avec un sens si juste de leur propriété, de leur efficacité,

qu'après 250 ans, il n'y a pas une page pour ainsi dire de son œuvre,

dont l'énergie se soit dissipée, ou dont la couleur se soit altérée.

5. LES PENSÉES.

Pascal n'avait pu terminer son Apolo<ji.i! de la RtAigion chrétienne :

les fragments qu'il avait rédigés furent publiés en 1670 par

MM. de Pnrt-Hoyal, assez inexactement, avec toute sorte de

retranchements et de corrections, mais en somme de la seule

façon qui pût en ce temps-là faire passer effaire goûter l'ouvrage.

Le texte authentique des Pensées- d. été signal4-«n 1843 par Victor

Cousin, et souvent publié depuis.

Lanson. — Histoire do la I.ittpratne française. I 6



464 LA l'REMIÈRK GÉNÉRATION DKS GRANDS ÇLASSIOLKS

I,e plan que Pascal se proposait de suivre est connu dans ses

{grandes lignes, d'abord par la Prcf'aw de l'édilion de 1070, où

Etienne iV-rior l'expose tel (pie son oncle l'avait développé devant

qiiolqnos amis vers IfiiiH ou I60O ', puis ])ar certains Trapinenls

qui s(> rapportent à l'ordre et aux divisions du livre. Voici la plus
,

importante de ces notes :

« Les hommes ont mépris pour la religion, ils en ont haine el

peur qu'elle soit vraie. Pour guérir cela, il faut commencer par

montrer que la religion n'est point contraire à la raison; ensuite,

qu'elle est vénérable, en donner respect; la rendre ensuite aimable,

faire souhaiter aux bons quelle fût vraie, et puis mon ;icr qu'elle est

vraie. — Vénérable, en ce qu'elle a bien connu l'homme; aimable,

parce qu'elle promet le bien (éd. llavel, art. xxiv, 26;.

Si nous combinons ces indications avec le plan d'Élienne F'érier,

qui ne détache pas nettement la l''" et la 3" des parties distinguées

par Pascal, mais les indique pourtant, voici comment nous nou:

représenterons le dessein de Pascal.

\° La religion n'est pas contraire à la raison. — Celte partie est

une prt'paration, pour disposer le lecteur à ne point mépriser par
préjugé la religion, pour lui faire comprendre qu'il se pourrait

qu'elle fût logiquement défendable, pratiquement ellicace. Après le

discours contre lindilTérence des athées (art. IX), qui vaut comme
nue introduction générale de l'ouvrage, Pascal exposait sa thèsejle

l'impuissance de la raison, incapable de savoir fout, et de rien

savoir certainement, réduite à juger des « apparencesdu milieu des

choses » (les deux infinis, art. 1). La foi est un moyen supérieur

de connaissance : elle s'exerce au delà, des limiles où la raison

s'arrête (distinction de la ra'ison et du sentiment ou du cœur). Mais

(piand cela ne serait point, (|uand aucun nioveti ne s'olfrirail à

riiomme de parvenir jusqu'à Difu, par la raison ou par toute

autre voie, dans l'absolue impossil)ilité de savoir, il n'en faudrait

pas moins faire comme si on savait. Car, selon le calcul des proba-

bilités, on a avantage <à parier que la religion est vraie, à régler

sa vie comme si elle était TTraie. En vivant chrétiennement on
risque infiniment peu, quelques années de plaisir mêlé, pour
gagner l'infini, la joie éternelle. Il faut donc vivre en chrétien. M lii

di-sitx!!^ de croire n'est pas croire ; on ne croit pas à volouté; .11

faut la grâce . Lu attendant qu'oïï l'ail, et qu'on croie,"on se pré-

;
parera à la recevoir et à ci'oirc : onj^liera In machine, on ira ù la

messe, on s'abélira. On disposera le corps, Vautomaie,^ûe façon que

1. On mieux encore le plan exposé par F''illeau el La Cliaisc dans le projet primitif

tic fVe/'rtft'donl la famille de Pascal ne vnuhit pas. Élienno Périor n'a fait que resserrer

le développement de M. de laCImisu. Un trouve ce discours dans l'édition d-^s Pi'n.ic'er

Je I.yoïi. 1C)87, in-19, el m.'me déjà dan» l'od. Desproz, Paris. tfi73. •
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-os habHudes ne fassent pas obstacle aux mouvements de l'âme,

i|uaiul la grâce l'inclinera '.

Ces discours montrent qu'il peut y avoir un moyen de savoir

et des raisons d'agir comme si on savait. La religion n'est donc
plus une absurdité à dédaigner. Fascal entamera donc ses démons-
trations, sur d'être au moins suivi.

2" La religion est vi'nérable, parce qu'elle a bien connu lliomme.

Pascal peindra à l'homme sa grandeur et sa bassesse, ses avan-

tages et ses l'aiblesses, toutes les conlrariétér. étonnantes qui se

trouvent dans sa nature. Il lui donnera airisi la curiosité,.s'<7 a tant

soit peu de raison, de connaître d'où vient cette étrange dispropor-

tion de sa nature; et pour résoudre celte énigme, il l'adressera

aux philosophies - et aux religions, dont il montrera la vanité, la

faiblesse et l'impuissance. Il Ini fera lemarquer ensuite le peuple

juif, et ce livre, qui est son histoire, sa loi, sa religion : là l'homme
trouvera le récit de la chute d'Adam; et cette idée d'une nature

d'abord excellente, puis déchue par le péché, illuminera les con-

tradictions qu'on aura d'abord relevées. La religion chrétienne

héritière de la loi juive, se présentera donc comme une hypothèse,

telle qu'en emploient les sciences, qui tire sa probabilité de son

adaptation aux faits constatés. Seule de toutes les doctrines philo-

sophiques et religieuses, la doctrine de la chute explique le con-
traste incompréhensible de grandeur et de bassesse, qui est le trait

caractéristique de la nature humaine. Elle a de plus l'avantage

d'ofl'rir la seule idée de Dieu, et du culte dû à Dieu, qui soit

capable de contenter la raison. La religion donc qui propose cela,

(^ui a bien connu l'homme et bien parlé de Dieu, si elle n'est pas

vraie encore, mérite du moins d'être pi'ise au sérieux, et respectée.
3" La religion est aimable, parce qu'elle promet le vrai bien.

L'homme a naturellement le désir du bonheur. Or la religion

chrétienne est une religian d'amour. Jésus-Christ est rédempteur,
réparateur : à la nature déchue et misérable, il apporte le salut,

le pardon. Les élus sont destinés à la joie éternelle.

Voilà un bien pur, complet, impérissable, tel donc que la raison

l'exige pour s'y attacher : incapable de manquer, incapable de lasser.

4» Mais ces deux arguments sont des arguments indirects, qui
rendent la religion probable et font désirer de la trouver vraie. 11

idut montrer enfin que la religion est vraie, au sens rigoureux du
mot, par des preuves directes et intrinsèques. Pascal étudiera' la

i^ible, fera valoir que seuls les Juifs ont conçu Dieu dignement,
établira la vérité des livres saints et du livre de Moïse en particu-

I. Je n'oserais afûrmer que ce morceau du piui ail été conçu el rédigé pour entrer
d.ins VApotof/ie.

î. A la sloiciettiie>^dugmalique, et à 1 épicurienne, sceptique.
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lier, la vérité des miracles de l'Anoieii Tealament, prouvera la

mission de Jésus-Cluisl par les fiijuns de la Bible et par It-s pro-

phéties. |)uis par la persoiuie nuMiie, les miracles, les doclrioe^.

la vie du Hédenii»leur: enliii il montrera dans la vie et les mii.i

des des Apôtres, dans la composiliou cl le style îles Kvanyiles,

ilans l'histoire des saints et des martyrs, et dans tout le détail d>-

lélablisseinenl du christianisme, les marques évidentes de la divi

iiité de notre religion. En poursuivant ces éludes, deux idées

dominent Targumenlation de Pascal : 1" Credo iiuin abnurdum : la

leligion, essentiellemenl, est choquante, absurde pour Fâ raison, et

pourtant elle s'est établie : donc son établissen)ent est preuve de

sa divinité. Des hommes l'auraieiil faite plus vraisemblable, ne

lut ce que pour pouvoir l'accréditer. "2" Dcus abscondilus : il est

eaaenliei à la religion qu'elle soit incomprêliensible, incertaine .

sinon, si tout le monde la comprend, en aperroil la vérité et la

divinité, tout le monde y croira, et tout le monde sera sauve. Or,

jjar hypothèse, Dieu ne veut se montrer ijuà ses élus; il se dérobe

à ceux qu'il damne, pour les damner de ne l'avoir point vu. Ces

deux idées sont les moyens par où toutes les objections qu'on

peut taire à Pascal sont réduites eu arguments à l'appui de sa

thèse. Et ainsi s'achève le dessein qu'il avait de monlrcr que la

religion chrétienne a autant de marques de certitude et d'évidence

que les choses qui sont reçues dans le monde pour les plus indubilaldes.

On a embrouillé à plaisir le dessein de Pascal, et Vnn y a cherché

des dil'licultés, des contradictions qui n'y sont pas. Comment
peut-il mépriser l'infirmité de la raison, et soumettre à la raison

les preuves de la religion? Mais dans la première partie, Pascal

établit seulement l'impuissance transcendantale et métaphysique de

la raison, qui ne donne qu'une certitude imparfaite dans un

ilomaine restreint; dans la seconde partie, Pascal parle des causes

multiples qui, dans son domame même, font errer souvent la

raison , mais il sait le remède, et les règles par lesquelles on est

assuré de l'aire un bon usage de sa raison, il dit (jue le pijrrkonismc

isl le rrai, mais il ne dit pas que le dogmatisme soit faux, bien au

lonlraire : le <logmatisme aussi est le viai. El puis le pyrrhonisme

lient le dogmatisme en échec précisément sur une question (jui

dépasse la portée restreinte de la raison, sur une question d'essence

et d'origine, sur celle de savoir pourquoi rhonime est ce qu'il est

il celle question la révélation seule répond l'ascal, après cela, a

donc bien le droit de s'adresser dans la tpialrième partie à la

laison, et de lui proposer des pr» 7/ ces, qui fouriiiiont une évidence

pareille, égale, et non supérieure, à celte que l'homme obtient parj

ses méthodes humaines dans toutes les paities de ses sciences.

Les trois premières parties lournironl îles probabilités, des pré-
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somptioiis, des preuves indirectes on p;irtieiies ; la qualiiùiiie, une
preuve directe, intrinsèque, liyoureuse, intégrale '.

Cette quatrième partie est singulièrement faible aujourd'luii :

mais il y a bien de la hardiesse et de la pénétration dans *;

seule position de la question. Pascal a clierclié la solution du jjiu,

blême do la révélation dans ime critique histoiiqueet philologique

des Écritures. Il prenait cette voie périlleuse pour ne manquer ni

à ses principes ni à ses promesses. Il s'était engagé àd'inontrer

la religion, et il avait établi rinif)uissance métaphysique de la

.•;n"Hon. Il fallait donc essayer de saisir Dieu dans les apparences

dont la raison est juge. La raison, Pascal l'a dit dans sa )S'^ Prlf-

I inciale, a seule droit de décider sur les faits. Si donc on traite la

religion comme un fait, les miracles, les évangile-s comme des

faits, la raison, critiquant ces lèalités sensibles, pourra y faire

apparaître avec évidence un élément surnaturel et surhumain :

l'action divine, insaisissable en elle-même, sera atteinte dans ses

manifestalions hislor-iques.

Pascal a coirduit cette originale tentative avec une r-ar'e témérité,

une entière ignorance de l'histoire et de la philologie, et une
volonté décidée de faire sortir des textes la vérité qui lui plaisait :

.1 ne pouvait se douler que de la méthode qu'il indiquait, appli-

i]uée avec la rigueur impartiale de la science, devait sortir la

condamnation de sa croyance. Il ne s'était pas aperçu, ce fort

logicien, qire le principe de la science, la croyance au déterminisme

rigoureux des phénomènes, excluarrt Dieu de Tunivers corrnais-

sable, implique la rrégation de la Révélation dans l'ordre de la

science, que la méthode par conséquent contient la conclusion, et

que le seul moyen de sauver la loi est de la mettre hors de la

ai.-on, sarrs corrtact rmmédial et sans liaisorr dii^ecle avec elle.

l-onr les 1'*-' et. 2® parties, l'oi'igir. alité (Jesrursonnements de Fascni

•j>l dans Papplicalrorr des méthodes scientitiques au problème théo-

logique : le physicierr et le géomètre se retrouvent dans ces éton-

nantes démonstrations oi'i la religion est tairtôt offerte par hijpo-

thrsi\ conrme le sysiènie aslronornique de Copernic, opposé à ceiui

do Plolémée, se vérilie par la cnncordance de ses conséquences
logiques avec les l'ails observés, cl tantôt jouée conrme à la rou-
lette, sur un calcul de probabilités. Quelle force pouvaient donner
à la religion ces démonstrations étranges? .Je ne sais trop, mais
assurément Pascal a toirché plus juslt', iprand ri a saisi ensirile le

fiindenrent naturel et psychoiogiijue delà loi, ce désir du honherrr
que rhomme ne peut retrancher de son cœur et qui, sans cesse déçu
par la réalité, se recule toujours plus loin, jusqu'à ce qri'ri ne

!. 0(1 plulôl, les Irois premi.'Tes p.irlir^s sotil Li (iémonstration i-alionnelle du
chrislianisine '- la dernière est la cuiisl.ilaliun iki [ail de sa divinité.
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trouve i)liis il'aiitro nioviii de suhsislcr que Je s'élancer hardi

iiK'iit ti.'uis l'incmiiiaissable, plaraiit son espérance eu sûreté lioi

do la vie et du ti-nips.

« Ou'dii ne dise pas, écrit Pascal, que je n'ai rien dit de nouveau ;

Il disposition des n)aticres est nouvelle. 0"^'i"«l on joue à la

paume, c'est une même balle dont on joue l'un et l'autre; mais

l'un la place mieux. » Pascal excelle à placer la balle. Il a pris sa

matière partout : peu tMudil en Ibcologie, il a causé avec M. de Saci

et d'auties solitaires, il a lu saint Augustin. Ses idées sur la reli-

gion, au fond, n'ont rien de nouveau : pas même ses idées morales,

politiques, sociales. Celles qui sont essentiellement chrétiennes, lui

sont communes avec les grands docteurs de l'Église; Hossuet les

exprimera, sans avoir besoin de sinspirer de Pascal. Ce n'est pas

à Pascal qu'il pniidia l'idée du Discouru sw l'hhtoire univcmeUe,

l'idée d'une ProvidiMice qui fait tourner l'histoire du monde autour

du petit peuple juif. Ce n'est pas à Pascal qu'il prendra l'idée du
néant et de la grandeur de l'honimc, cette ell'rayante énigme dont

la religion dit le mot.

D'autres théories de Pascal sont celles du temps : sa doctrine

politique, au tond, se réduit à des opinions assez répandues parmi

le tiers état intelligent depuis la fin du xvi*^ siècle, et elle se retrou-

vera, l'accent seulement étant changé, dans la Polilique de Bos-

suet. Mais la grande source des idéos profanes, si l'on peut dire,

et purement ralicnnelles de Pascal, c'est Montaigne, dont la pensée,

les mots mêmes et les images sont sans cesse TétolTe à laquelle il

met sa façon. Il est curieux de remarquer combien Pascal, sur les

sujets de morale individuelle ou générale, a l'intelligence et l'ima-

gination obsédées par les Esmia.

Il a sur l'invention la superbe indifférence de nos classiques, ou

plutôt il dirige comme eux son invention moins vers la nouveauté

que vers la vérité ; et l'originalité qu'il cherche est celle de l'expres-

sion et du maniement des matériaux. Il est, en effet, étonnant dans

le tour et dans l'emploi des idées que d'autres ont rendues avant

lui. Il a une puis.saiice d'analyse et de raisonnement, qui y découvre

tontes sortes de caractères et de liaisons qu'on ne soupçonnait pas.

Il a l'art surtout i\o les saisir en profondeur. Jamais rien, chez lui,

ne reste banal et superficiel. Les choses qu'on lit ailleurs, dans

Montaigne même, sans y faire grande réflexion, ni y apercevoir

^r.mde consécpiencc, piennent, lors(]u"il les rend, presque dans les

mêmes termes, une gravité, une |tortée «pii saisissent l'esprit : par

un mot, ou même par l'insaisissable frémissement île sa phrase,

on sent qu'il y voit un monde, et on se dispose à l'y voir avec lui.

Je ne sais pas de style qui ait plus de pénétration à la fois et

d'envolée. C'est qu'avec la précision de son génie scientifique, Pascal
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ne nous montre aucun objet, (|u'il ne lui ait arraché le «ccrot do son

.ssence iiitimo, «^l qu'il n'ait suivi, aussi loin (|uc la peiisôe peut

aller, l'action qui on rayonne à travers l'innnité de la nature.

Ce don de profondeur, qui est l'orij^'inalité propre de l'esprit de

Pascal, apparaît à chaque page dans les Pensées, surtout dans

celles qui se rapportent aux deux premières parties du plan pré-

cédemment expliqué. Dans la seconde, l'enquête universelle à

laquelle il se livre sur la nature de l'homme lui fournit une belle

matière. Il s'agit de montrer que l'homme est un composé de

j^M-andeur et de bassesse : la grandeur, ce sont les aspirations, le

lève, l'illusion; la bassesse, c'est la réalité, et toutes les réalités,

sentiments, croyances, institutions, coutumes, arts, toute la .vie

morale, politique et sociale de l'homme. Il faut voir avec quelle

loice d'observation et de logique Pascal réduit à la fantaisie, au

préjugé, à l'habitude, toute l'œuvre de l'esprit humain, hors de

lui et en lui-même. Toutes les remarques portent, et il n'y en a

point qui ne donnent à penser longuement, quand il explique le

mécanisme de l'amour-propre, ou qu'il montre l'imagination et

les nerfs plus maîtres de nous que notre raison, quand il nous

promène à travers le monde cherchant une morale fixe, des lois

communes, quand il sonde l'institution sociale, le principe mo-
narchique, pour ne trouver au fond, à l'origine, que la force, et

qu'il autorise si superbement le respect traditionnel des lois, de la

hiérarchie, de l'hérédité dynastique. Tout l'envers du monde et de

l'homme apparaît, triste à voir.

Où que son raisonnement le mène, il Jette de triomphants coups

de sonde : il ouvre à la pensée des voies fécondes, quand il défmit

l'éloquence ou le style, ou quand il jette quelques mots, obscurs et

bizarres de prime abord, mais combien riches de sens, sur les carac-

tères de la beauté. Je ne puis que renvoyer à toute celte partie des

Pensées : il n'y a pas un mot qui ne soit à méditer.

Mais si l'on veut prendre rapidement une idée de la profondeur
(le Pascal et de l'avance qu'il avait sur son siècle, qu'on s'arrête

à la question qu'il pose sur la cause de l'amour. Qu'aime-t-on en

quelqu'un ? L'être, ou les qualités? qu'est ce que l'être .sans les

qualités? Et pourtant l'être ne subsisle-t-il pas, les qualités chan-
i.'eant ou disparaissant? 11 y a dans celte réflexion de Pascal toute

la question de l'unité, de l'identité du moi, de sa réalité : un des
grands et troublants problèmes de la pensée contemporaine.
Ou bien qu'on lise ceci : « Quelle est donc cette nature sujette à

être effacée? La coutume est une second(> nature qui détruit la

première. Pourquoi la coutume n'esl-elle pas naturelle? J'ai bien

peur <]ue cette nature ne soit elle-même qu'une première coutume,
couvme la coutume est une seconde nature . » Et nous voici au
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(•<'iil.rp do la prande t-nigine à laquelle s'.illa«|ui' l.i scioiicc d<'|nii-

iiii domi-siêcle : ce que nous appelons aujourd'Imi nuture dans
tous les êtres, tortues et propriétés ou instincts, n'est-rp pas uuf
collection dactpiisitions successives, fixées par l'habitude, trans-

mises par riiérédilé? Le mot de Pascal contient, deux siècles avant

Darwin, l'essence de la doctrine évolulioiuiislc.

Mais il n'y a rien peut-être de plus étonnant dans les Penst'ea (pie

le fameux morceau des Deux Infinis . (|ui tnc paiall répondre à la

première partie de son jtlan. Tout a l'Iieiire, dans la seconde
partie, Pascal, par un s»v/)^V/s//jc [Movi^nin». ou iiiicu.v pai- un niti-

rismr ri^'oureux, l'era voir à riionmie que, dans toutes les formes
df son activité, il a l'ait mauvais usape de sa raison, et que, dans
toutes ses inslitutions, ciovanccs, opinions, qu'il s'est inia^'inc

bàlir sur un fondement de vérité a l'aide de sa raison, il a éié la

folle dupe de son préjupé, kU; son habitude et de ses sens. Ici, au
contraire, son scepticisme transcendant s'altache a mettre en

lumière Vimpuissance absolue de la raison ; suspendu entre les

deux abîmes de l'infiniment prand et de l'inliniment petil,

l'homme ne peut rien connaître, faute de pouvoir connaître tout,

parce que tout s'entretient. Qiie lui reste-t-il donc, « sinon dapcr-
t cvoir quelque apparence du milieu des choses »? Et voilà tout ce

que sa raison en eiïet peut se flatter de saisir.

Si nous dépouillons le morceau de sa grandiose poésie, et que
nous en cherchions le sens précis, nous remarquerons avec éton-

nement que Pascal, au temps même où la science faisait ses pre-

miers pas, lorsque le premiei' emploi des méthodes et des instru-

ments l'emplissait d'orpueil et d'espérance, mesure avec sûreté le

il(jiuaine de la science et la puissance de la science. Il parle comme
parlera deux siècles et demi plus tard Henan. après tant de mer-

veilleuses découvertes qui auront fait comprendre à la fois et le

[)rogrés inlini, et les étroites limites de la connaissance : il est en

eifel curieux de voir que Henan a refait la méditation des l>eux

Infinis en des termes qui rappellent étraiipement Pascal >. .Nous

sommes emprisonnés dans notre univers, et de cet univers même
nous ne pouvons saisir toute l'infinité : << quelque apparence du

milieu des choses », voilà le connaissable, voilà la science; mais

les substances, les causes, les principes nous échappent, pendant

que se déroulent sous nos yeux des séries de phénomènes qui

jamais ne commencent et jamais ne finissent. La connaissance

scientifique est essenliellenient incomplète et relative; c'est ce

qu'aperçoit nettement Pascal, au début d'un âge scientifique, et

cela désespéie ce grand espiit, avide d'une certitude absolue et

infinie.

1. Examen dr conscience iihilosopliii/ue. Hrv. de? Deux Mondes, 15 aoùl 1889.
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Mais par là se découvre à nous une vérilé qu'on s'est d'ordinaire

refusé à voir : l"ascétisnie janséniste de Pascal et les Pensées ne

sont pas en contradiction avec le développement antérieur de

son intelligence. 11 n'y a pas eu de rupture dans sa vie inlellec-

Itielle : il y a eu une évolution continue, au terme de laquelle il a

iiMit quitté pour suivre Jésus-Cluist. Il n'était ni lou ni malade; il

lia jamais été plus lui-même, plus maitre de sa raison et conscient

'Je ses actes, que lorsqu'il a semblé envahi de la folie religieuse ^

C'est prendre les choses par le polit côté (|ue de rendre compte de

sa conversion par l'état de ses nerfs et l'acuité de ses souffrances.

Du moins il faut reconnaître que sa raison aussi le conduisait à

Port-Royal. C'était cette raison, en effet, qui renonçait à lui, et

non pas lui à elle, lorsqu'elle lui disait qu'elle ne lui donnerait pas

<'a connaissance complète dont il avait soif. Plutôt que de se

reposer béatement, comme tant de savants, dans la science des

« apparences », puisque la raison ne lui permettait rien de plus,

Pascal a tourné ses yeux d'un autre côté : il a cherché s'il n'y

avait pas ailleurs une source de vérité, mais de vérité totale et

certaine; il l'a trouvée, et il est allé demander à la foi une con-

naissance supérieure à celle que procure la raison. Il n'a pas

méprisé pour cela la raison, il l'a réduite à son domaine, et il a

évalué ce domaine : mais il a tout attendu de l'intuition; il en a

tout reçu, avec cette certitude qui seule pouvait donner la paix

à une intelligence impatiente, insatiable comme la sienne, et

incapable de s'arrêter dans une demi-science douteuse et rela-

tive. Pascal ne serait pas Pascal, si sa foi n'avait satisfait sa rai-

son, et le dévot en lui n'a pas détruit, il a contenté le savant.

J'aurais à parler maintenant du style de Pascal : il faut être,

a-t-il dit quelque part, « pyrrhonien, géomètre, chrétien » ; et son

style, comme son génie, est tout cela, et tire ses qualités de cette ,

triple essence : une analyse aiguë, un raisonnement puissant, une

dévotion passionnée, voilà les éléments qui s'amalgament étrange-

ment et font le style le plus fort, le plus suggestif, et le plus sédui-

sant qu'il y ait. Si on l'étudié de près, on apercevra que le secret

lie son énergie est dans le procédé scientifique que Pascal applique

u]x mots, manifestant leur délinition et utilisant leurs liaisons dans

les emplois qu'il en fait : le respect de leur propriété, et le choix

de leur place, tout se ramène là.

Ce style de savant est un style de poète. Dans notre littérature

classique, qui n'a guère eu de poètes lyriques que parmi ses

grands prosateurs, selon le mot de Mme de Staël, Pascal est un des

1. Une autre preuve de ce que j'avance, c'est l'extrême difûculté qu'on a ponr dis-

reruf^rlfs Pensées qui ne se rapporlenl pas an dessein deVApologie. Pascal a eu de

loul temps l'habitude de jeter sur le papier les idées qui lui venaient.
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plu? j^iaiitls. Il lest, coninif tous les autres, parce qu'il est obsli-

ut'Mnenl rcalist •
: son iniagiiiutioii lepiêseiilo les réalités concrètes

dont sont extraites les absiractions sur lesquelles il opère; — et

pai'ce (ju'il est proronili-nienl sensible : cliatiuo acte de na pensée,

chaque idée (|u'il oon(|uiert met en jeu, exalte ou blesse toutes les

émotions, les afleclions de son àme sinj,'ulièrement délicate. Il

vibre, gémit, jouit dans tout- son être de ce qui occupe à chaque

moment sa raison.

Mais l'originalité poétique de Pascal, c'est le caractère, si je puis

(lire, métaphysique des inquiétudes et des images qui jettent ces

llummes intenses dans son style. Jamais il n'est plus poète, plus lar-

gement, plus douloureusement, on plus terriblement poète que lors-

qu'il se place en Pace de l'inconnaissable. -< Le silence éternel de

ces espaces inlinis m'elTraie. » El ailleurs, toute celle poursuite,

angoissée et superbe, de l'inaccessible infini et de l'inaccessible

néant. Ici d'amples raisonnements, là un mot saisissent l'imagina-

timi frissonnante. 11 faut lire aussi, dans la dernière moitié des

i'cnsces, nombre do morceaux, où s'exalte et crie l'àme de Pascal,

en face du mystère chrétien, mystère qui lait sa certitude, et ou
pourtant il s'abin^e, mais avec quelles délices et quel triomphe!
'ascal est un grand poète chrétien, à placer entre sainte Thérèse
t l'auleur inconnu de Vhnitation; tant il a rendu avec force la

poésie de la religion : non la poésie extérieure, mais la poésio

intime, personnelle, qui coule de l'âme croyante ef unie à son

Dieu. La tendresse même et la suavité ne lui ont pas fait défaut :

il a vu même le Christ de douceur et d'amour. Il a rendu surtout

l'ajjpel ardent, im|iérieux, désespéré à la fois et confiant, de l'àme

pécheresse au Hédcmptcur : son Mystère de Jésus est un poème
d'une grandiose et bizarre sublimité.

Que de choses resteraient à dire encore! Mais Pascal n'esl pas

de ces auteurs qu'une étude peut épuiser. Il est du petit nombre
(|ne la lecture seule révèle, et qui, une fois lus, ])euvenl toujouri» sej

relire, découvrant, suggérant toujours de nouvelles idées à resprit]

attentif.

1. Dans une ôtude plus ample que celle-ci, il faudrail étudier de près les ccrilai

scienliûques, opuscules el lellrcs de Pnsc.il ; eu y Irouverail, outre une vive imag
de son humeur cl de sa figure morale, ridée nnUe de sn méthode et de sa Kv/ique.]

(Distinction des nnHhodes solon les ohjcts à connaître ; à clinque ordre d'objets

méthode spéciale. On se trompe, si l'on raisonne sur les choses de fait, dont led

sens ot l'observation sont ju^cs ; oii si l'on emi>Ioic l'aul.inle à los établir. ObserJ
vation, raisoiinentcnt, autorité : trois moyens égalemenl lésitimcs de certitude, si oq
les applicpie à propos. Dans le raisonnement do Pascal, noicr l'habiliide de poiftj

les termes contraires et qui semblent s'exclure, pour eu composer la vérité totale
:

l'erreur, c'e.^t ordinairement de faire d'une vérité partielle la vérité totale : sceplil

ques, dogmatiques; calvinistes; Jésuites. Ccu.x qui voient le vrai, aftîrmcal ief

deu.x vérités contraires : chréticus, jansénistes.)
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CHAPITRE I

LES MONDAINS : LA ROCHEFOUCAULD, RETZ,

MADAME DE SÉVIGNÉ

.Division du xvii« siècle. — i. La Rociiefoiioaiikl ; l'homme. Le livre des

Maximes : sens et vérité. Valeur du genre. — 2. Les Mémoires : le

cardinal de Retz, l'homme et l'écrivain. — 3. Les Lellres : Huisy,

Saint-Evremond : Mme de Sévigné et Mme de Maintenon. — 4. Le
roman : Mme de la Fayette. — 5. Le monde de l'érudition : les

liénédiclins.

L"année 1^660, où Louis XIV prend en main le gouvernement,

marque aussi Té point de pàrîage de Tliistoire littéraire du siècle.

La période antérieure est une période de confusion et d'irrégula-

rité'~airniîlieu de laquelle émergent quelques chefs-d'œuvre, cinq

ou six tragédies de Corneille et de Rotrou, les Provinciales de

Pascal, et (pour nous seulement) ses Pensées. Mais tout s'organise,

l'esprit classique mûrit, prend conscience de lui-même, les

inlluences fâcheuses sont repoussées, les éléments disparates sont

éliminés : les forces qui tendent au vrai, au simple, à la raison

enfin, prévalent; et les résuflals apparaissent autour de 1660.

A cette date, la défaite politique des classes aristocratiques en a

rendu toutes les forces intellectuelles disponibles pour l'activité

mondaine et littéraire. A cette date, Bossuet, Molière viennent

d'arriver à Paris. Boileau commence à écrire. Racine va trouver

sa voie, et La Fontaine se découvrir, A côté d'eux, derrière eux,

paraîtront Rourdaloue et Maiebranclie, La Bruyère et Fénelon, et

Regnard. Pour un deini-sièclo, l'histoire littéraire n'est plus guère..
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<|!ii' Tt'linlo dos fitatiils cspiils el des cliors-d'ti-iivrp : les courunU
ro'ilr-.iires .s'cnroncc;il cl disiiaraissctil, et les forces hostiles sem-
hlcnt paralysées. L'union de larl anlifjnc cl d*; la rai«on moderne
dans les hautes intelli^jenccs littéraires a produit co merveilleux

épanouissement. A cette fécondité contrihucnt trois ou quatre

f-'^'né^alions d'écrivains '.d l'on apeicoit parmi les jeunes f?»''nies

(.|ui surfiissent des csprils niûrs, lenlemcnl fornit's et forlidt^s dans

les troubles efforts de l'âge précédent.

On peut partai^er le siècle en quatre ou cinq générations : la

première, de Richelieu (158n) à Cirni'ille (Itioo , a disparu, ou

vieilli en 1660; la suivante, de La Rochefoucauld (1613i a Hossuct

(Ifi27>, a sa pleine vitçuenr, alors que la troisième, celle de Boi-

leau, de Louis XIV et de Racine (1636-16^0^1, entre seulement dans

la vie, dans l'activité indépendante et consciente; la quatrième,

de La Rruyère dfi'i-o) fi Regnard (1651)), ne s'avancera au premier

plan que dans les dernières années du si<'cle. tandis ((ue la suivante,

avec La Motte (1G72K foinnce avant ITLl, inaugurera en sa matu-

rité lo xviir" siècle inlellccluel auquel les Montesquieu (1680) et les

Voltaire (1094) appartiendront tout oiiticrs, ganî^ûTt seulement en

leurs esprits quelques reflets de ce xvii" siècle, dont les dernières

lueurs auront éclairé leur enfance. D'riue génération à l'autre, la

brutalité, la volonté diminuent ; la raison étend son activité en

élargissant son indépendàiicë.'ct dévelojipe un i'idividualisme intel-

lectuel; les Ames ont moins de ressort, moins de lierté, une élolîe

phis fine et plus molle; les esprits se clari lient en se simp!iliant,

jusqu'au moment où ils se compliquent de nouveau, non plus pour

obéir à des modes du dehors, mais par un effet de leurs multiples

acquisitions.

Pour étudier le grand ensemble que forment les œuvres de la

seconde partie du Jiwi" siècle, il conviendra de porter d'abord

noire attention sur celles qui, appartenant plutôt à des mondains
qu'à des artistes, nous font ainsi connaître à la fois le milieu où

se formèrent et lo public auquel s'adressèrent les artistes. Ensuite

nous regarderons, dans Boileau, les grandes théories d'art qui

nous e.vpliquent les créations de l'éloquence et de la poésie clas-

siques, dans ce qu'elles ont de propre à l'égard de l'iruvre des

autres siècles, et dans ce qu'elles ont entre elles de commun.

1. I,A ROCHEFOlTCAULn.

La vie de La Rochefoucauld peut se n'sumer en deux mots : une

période d'action furieuse, où l'amour, Tanibition, la passion de

jouer un rôle, ne lui attirent que déconvenues, désastres, ruine dt
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ses affaires et de son corps; une période de méditation amère,

lorsque, infirme et vieilli avant l'âge, il se remet en mémoire ce

que lui ont valu ses hantes aspirations, lorsqu'il raconte les faits

auxquels il a pris part, dans ses Mt^moirea, et en tire la philosophie,

dans ses .'i'f.r/wes i.

Rien ne réussit à cet homme, pourtant supérieur, parce qu'il

n'avait pas une nalure simple. La vanité, chez lui, entravait

l'ambition; la passion déconcertait les calculs de l'égoïsme ; l'intel-

ligence faisait hésiter la volonté : il était irrésolu, inconstant; il

paraissait peu sûr à son parti, qui ne lui pardonnait point de le

juger parfois, et de se juper lui-même en tant qu'il y coopérait,

avec trop do clairvoyance. De là ce je ne sais quoi de trouble, de

là cette impuissance à remplir son nv-rite, que signale un ennemi
pénétrant, le cardinal de Retz. Un des premiers, et de cela encore

son parti lui sut mauvais gré, le duc de la Rochefoucauld '

comprit que la royauté avait partie gagnée contre la noblesse, et

se résigna à recevoir la compensation qu'elle offrait au lieu de

l'influence politique annulée, la sécurité oisive de la vie mondaine,
brillamment rehaussée de l'exercice désintéressé des forces intel-

lectuelles. Il y chercha l'adoucissement de ses désillusions, et se

fit une vieillesse paisible, sinon heureuse, illuminée d'exquises

amitiés de femmes : au premier plan, Mme de Sablé, puis Mme de

la Fayette: d'un peu plus loin, Mme de Sévigné. Il n'était pas

causeur; une pointe d'amertume passait dans la gravité sourianlê"

de seS' propos; il portait avec une grâce héroïque l'incurable

blessure que la trahison de la vie lui avait faite.

Il avait caché son moi : il ne l'avait pas ôté, comme dit Pascal :

on le voit bien aux Mémoires, où il règle sans en avoir l'air les

comptes de toutes ses rancunes, et compose son personnage pour
la postérité. Les Maximes sont plus sincères, parce qu'elles sont

plus générales, et confessent le siècle avec l'auteur. Il les élabora

lentement, sous le contrôle rigoureux de l'expérience, non la

-ienne seulement, mais celle de tout son monde. Mme de Sablé

>était retirée depuis 1639 auprès de Port-Royat^_aioutant la dévo-

tion à tous ces défauts et qualités qui composaient sa charmante
[lersonne. Son salon fut un des lietix où la préciosité s'épura

-n politesse. Tournant son goût de fine subtilité vers les solides

1. François VI de la Rochefoucauld (1613-1689) se jeta dans les intrisrues contre

Richelieu, puis dans les deux Frondes, sous l'influence de Mme de Chevreuse, puis de
Mme de Longueville. Il fut très grièvement blessé au combat de la Porte Saint-

Antoine.

Éditions -.Maximes, i'^, 1665; 5», 1678; Œuvres complètes, édit. Gilbert, Coll.

des Grands Écrivains, 3 vol. in-8. Paris, 1868 ; Œuvres inédites, édit. de Barthélémy,

in-^, Uachetie, 1863. — A consulter : Prevost-Paradol, Moralistes français,

J. Bourdeaa, La Bochefoucauld (Coll. des Grands Écriv.), Hachette, in-16, 1895.
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.ilil«*s ilu cœur, cllo so plaisait, ol l'on aiinail autour d'elle à faire

lïrs sinicti'TS ou mnximes. Ce fui la forme où s'arrêta La Hocliefou-

caulil, pour y ramasser son expérience. PreiiHiil parfois les sujets

que luronversaliiiii dans le salon de son amie lui fournissait, ou bien

npporlaut .sa main re df';:rossie et lailU-e en Torriirs encore impar-

faites, il creusa, polit, Compléta, corrifiea ses Minimum ponilant cinij

ou six années; il soutnctlait tout au juf.'ement de Mme de Sahié,

' «olui de leurs commtms amis.

Le recueil païul en lti65 : peu après, l'amitié de Mme de la

ïaj£iUi devint piépondéranle et ce l1ut sous celte influence nou-

velle que se lit la revision des Maximes d'une édition ei l'autre jus-

qu'à la cin(iuieme (Jt.TS;. Mme de Sablé, janséniste, et cpii avait

vu les temps où rhomme se montrait à nu, n'avait pas réprimé le

pessimisme de La Bocheloucauld ; Mme de la Kayeito, mondaine
timorée, et qui estimait inutile de dire au viai certaines choses,

s'appliqua à atténuer l'amertume désenchantée du livre, à en

brider la franchise aiguë par des indulgences de bon ton. Cepen-

dant le sens et la portée des Maximes ne changèrent pas.

« Les vertus se perdent dans l'intérêt comme les fleuves se

perdent dans la mer. — Les yices entrent dans la composition

des vertus comme les poisons entrent dans la composition des

remèdes » Voilà la note, et ressence~du livre. Il n'y a dans le

monde qu'égoisme, c'est-à-dire intérêt : ni veitu, ni dévouement,
peu même de ces passions, qui, égoïstes en leur principe,

s'absorbent dans leur objet jusqu'à l'entier désintéressement. Les

belles actions ne sont que de beaux dehors. 11 n'y a pas de vrais

amis; il n'y a pas d'honnêtes lenimes, c'est-à-dire qui le soient par

choix et avec satisfaction. La nécessité de notre nature nous fait

vicieu.v; la nécessité de la fortune nous fait heureux ou malheu-
reux; ni notre volonté n'élude la nature, ni notre mérite ne gou-

verne la loi tune.

Cela n'est pas gai, et cela fit scandale. Les femmes suitoul, qui

sont volontiers idéalistes et optimistes, se récrièrent contre ces

iléliniiions si peu flatteuses de l'homme et de la femme. Les plus

spirituelles reconnurent |)ourtant que l'observation 'tait exacte.

Mme de Maure demandait seulement qu'on mit des (/mo.s/ aux affir-

mations universelles, en faveur des exceptions possibles el réelles.

Mais la plus pure, la plus noble àme, à qui Mme de Sablé ait

adressé le manuscrit des Maximes, Mme de Schomberg, se décla-

rait impuissante à contredire des vérités, que son indulgente bonté

n'aurait pas toute seule découvertes. Llle était attiistée et per-

suadée. Ceux qui ajvplaudireut^ c'étaient les jansénistes; ils

retrouvaient, par celle impitoyable analyse de rôeoTsmn Imiiiain,

la démonstration de notre corruption dans l'état de la n-iture
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déchue. MM. de Port-Royal ne pouvaient pas méconnaître que

l'enquête conduite par La Roclieloucauld aboutissait à la conclu-

sion même qui s'ébauchait dans les notes confuses laissées par

M. Pascal, et donnait une basç rationnelle aux dogmes de la chute

et de la grâce. Et qui sait si le succès des Maximes ne leur a pas

persuadé qu'ils pouvaient sans danger pour la gloire de leur ami
donner les fragments décousus de son œuvre inachevée?

Au reste La Rochefoucauld n'est pas janséniste : aucune idée

religieuse ne le gante. Tl formule inipartialernenX7 avec une probité

scientitiqu c, les lois des faits quil a observés. Mais comme il dit

en cinq mots la vérité que le roman dilue en un volume, notre

amour- propre trouve le breuvage amer. Les grimaces, jiourtant,

sont inutiles : La Rochefoucauld a vu; et il serait dilficile de

lui contester rien d'important. Surtout il a m son temps, le temps
de la Fronde, le temps des romans jiéroïques et des tragédies

cornéliennes. Chacune de ses maximes est comme une piqûre

d'épingle qui dégonfle l'idéal emphatique ou les aspirations

surhumaines de l'âge qui finit. Ce témoin, cet acteur des bril-

lants drames de l'amour et de l'ambition, une fois qu'il a quitté

la scène, nous dit ce qu'il a trouvé, en lui, autour de lui; tou-

jours, partout, une base d'égo'ïsrne et de calcul. Que pouvait lui

offrir un Condé, un Retz, un Mazarin? En son temps, en son

monde, il ne pouvait voir que ce qu'il a vu ; et s'il faut corroborer

son témoignage par d'autres, demandez à la bonne Mme de Motte-

ville, qui n'avait pas des yeux de lynx, ce qu'elle en pense : elle

n'a pas pu vivre à la cour, et continuer de croire au désintéres-

sement. Ainsi les Maximes sonL-Comme le lestamentj[n.oral-d«4ar-

société précieuse.

""Elles sont a^ssi son testament littéraire. Il y a encore du bel esprit,

du pailietage, (^îcs'convetUll^âué'l^êsliraximes : il y en avait surtout

dans la i'''^ édition. Mais, à l'ordinaire, la pensée est solide, exacte :

la finesse est dans le discernement et dans la notation des nuances,

dans l'appropriation exquise du mot à l'objet, dans la vaste corri-

préhension des brèves formules, qui mettent l'esprit en branle,

et l'obligent à parcourir un long cercle d'idées inexprimées.

Mme de Schomberg aimait dans La Rochefoucauld « des phrases

et des manières qui sont plutôt d'un homme de cour que d'un

auteur ». Elle avait raison, et ce style est exquis de naturel — de

naturel laborieusement exprimé, mais enfin de naturel efîectnve-

ment réalisé. C'est la perfectioii — pour la première fois mani-

festée — du style mondain, point artiste, qui tire toute sa valeur'

de ses propriétés intelligibles.

A celte date de 160û, contemporaine des Satires, "antérieure de

deux ans à Andromaque, de cinq aux Pensées, les Maximes sont un
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v^iipmpnl coiisiil«irablp, et par leur l'on<l,cl par leur forme. Toutes

iiKiiHainos H'oriKine, «'lies nianifesleiit lo pur ^'tTii»; du inonde et

-i nalurolit; iliieclion. De la lilloralun' dont on l'amuse, le monde
.1 l'xlrait deux lornif^s (jui n'i'xislait'ot pas isoli'menl, a conslilué

piiiir son diverlissfmonl deux f,'enres qu'il a n-mlus ensuite à la

littérature : h's Mauimcs et les Portrait>i. Or que sont ces ;;enres

l'^senlieilHinenl? Ils seivenla" décrire el à délinir : leur contenu,

sont |t»s typt's et les lois. Ce sont donc deux j,'enres «éminemment
' iciililiques, des instruments d'abstraction el de f^énéralisatinn : ils

«loniieiit lesrésullats de cette étude JeTTi'Omme qui est l'aflaire de

tout le siècle, avec une exacte précision, en éliminant tout ce qui

• <t invention d'artiste, l'aiilaisie, roman, efTel sensible ou pitlo-

ii'sque pour le plaisir. .Niilic part mieux que dans la création de

ces deu.x genres, i'espril mondain ilu xvn'" siècle n'a marqué son

identité intime avec le rationalisme, scicutilique.

Aussi je ne suis pas de ceux qui estiment les Maximes de

l-a Hoclieloucauld comme un de ces chefs-d'œuvre dont la date et

l'occasion font l'importance, et qui s'amoindrissent en vieillissant. 11

ne faut pas les confondre avec les recueils plus on moins inpénieu.v

et factices (|ui en .sont comme la postérité. Pour La Rochefoucauld,

chacune de ses réflexions représente une collection de faits, et

nous en peut su^^'érer une analogue. C'est vraiment encore aujour-

d'hui un précieux recueil, pour qui ne se contente pas de le lire

une fois. Autour de ces maximes, chacun de nous peut distribuer

son expérience, en prendre conscience, et la préparer pour l'usaiie

en la classant. C'est un guide qui nous désenchante, même de

nous-mêmes. Le remède à la naïveté, mais le remède aussi a la

vanité, est là, dans ce petit volume pres(|ue tout entier e.\cellent

et subslautiel, dont ceux-là seuls médiront, qui n'auront pas su s'y

couuaitrc.

î. LES MÉMOIRES : RETZ.

Le xviic siècle a gardé le même goût que le xvr pour les MémQill§Sj_

el pour les mêmes raisons. Mais il s'y ajoute alors une raison nou-
velle, la curiosité de démêler les variétés des' sentiments et des

mobiles, la curiosité de l'homme en soi : et tous les mémoires —
nu les meilleurs — prennent alors tout naturellement la couleur

iun document psychologique. La délicatesse de la culture moii-

l.iine al'line l'esprit el le style <les auteurs, et de là vient, avec la

iiches.se du genre, l'agrément des œuvres : il en est peu que la

forme au moins ne fasse lire; et beaucoup sont vraiment et solide-

ment exquises. Je ne m'attarderai pas cependant à les étudier une
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à une '; je ne fais point ici une galerie de portraits. H me suffira

de prendre pour type du genre l'œuvre supérieure qui contient et

dépasse toutes les autres : je parle des }Jcinoires du cardinal de

Retz ^ puisque ceux de Saint-Simon appartiennent décidément au

wiii"-" siècle.

Retz écrivit ses Mémoires après 1671 : mais tout y est antérieur

à 1660, esprit et style. Tandis que La Rochefoucauld dément Cor-

neille, Retz le réalise : toute sa vie, son caractère, ses écrits, sont

un commentaire pei pétuel et une illustration de la tragédie corné-

lienne. On l'a fait d'Église malgré lui, pour conserver dans la

famille l'archevêché de Paris : dès qu'il a reconnu la nécessité

d'être prêtre sans vocation, peut-être sans foi, il cosse de regimber;

sa voloiilé se fixe un but, le ministère; pour y atteindre, il prêche

le bon peuple de Paris, il répand les aumônes; il est populaire.

La Kronde précise ses espérances : il combat, il sert, il trompe la

cour, les princes; il tient le Parlement et le duc d'Orléans; il

négocie à Rome, il y jette cent mille écus; le voilà cardinal; c'est

une nécessité pour un prêtre qui veut être ministre. Mais la Fronde

avorte, et toute son habileté le mène à une prison.

Dans sa ruine, la mort de son oncle lui donne une force avec qui

la royauté devra compter : de coadjuteur il devient archevêque de

Paris. On négocie sa démission : il la vend, la retire, s'évade. Pen-

dant six ans il lutte désespérément peur sauver au moins les débris

de son naufrage. On ne saurait imaginer ce qu'il dépense d'adresse,

de ressources et de force d'esprit, d'éloquence, pour obtenir de

rentrer en France en gardant son archevêché, où un homme
comme lui pourrait recommencer une carrière, sans compter les

riches revenus, qu'il ne dédaigne pas; il faut lire ses lettres poar

le connaître. 11 fait jouer toutes les machines : en même temps

1. Principaux Mémoires àa xvii" s. Je ne nomme pas les (Economies royales de Sully_

qui ne sont pas une œuvre littéraire, et qui sont contestées même comme document

historique. Maison a les Mémoires de llolian, de Fontenuy-Mareuil, de Mme de Mot-

teville, de la Rochefoucauld, de Mlle de Montpensier, de Bussy-Hîibutin, du marquis

deVillars(éd.lS94),de Louis XIV, de Choisy, de Mme de la Fayette, de Fléchier (sur

les giauds jours d'Auverçrne), de la duchesse de Nemours, de Mme de Caylus, de La

Fare, etc. J y ajouterai, pour son intérêt chronologique, le Journal de Dangeau.

Les Historiettes de Talleniant sont comme les Mémoires des autres du xvu« siècle.

•J. Biographie : Paul de Goudi (1613-1679), neveu de l'archevêque de Paris, et son

eoadjulcur en 16i'3, s'allia dans la Fronde au Parlement et au duc d'Orléans, sur qui

il prit une forte influence. Il se fait nommer cardinal eti 1651 par la cour, dont il

s'était rapproché en haine des princes. Eu 1652, on l'arrête; on l'emprisonne à Vin-

cennes et à Nantes. Pendant sa prison, il devient archevêque de Paris (1653). Il

s'évade, et ne rentre qu'en 1662. 11 allai Home pour diverses affaires (garde corse, etc.)

et pour hois conclaves, où l'on élut Cléujeiit IX, Clément X et Innocent XI.

Éditions : Mémoires, éd. princeps, 1717, 3 vol. iu-8; Œuvres complètes, éd. FeiUet

et Chautelauze, Coll. des Gr. Écriv., y vol. in-8, Paris, 1872-1887 (inachevé).
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qu'il intrigue vipourcnsemenl, il joue nu prMal perséeuti'!, au

martyr, il ««laie ses aut,'oissos pastorales, d'ôlre loin de sou trou-

[K-au, de le savoir délaissé, sans guide et sans f^'ardien; il envdie

tu Trauce des mémoires, des Icllres, où respire l'àme évangéliquc

di's Alliari.ise el des (irégoire : le merveilleux comédien!

La paix des Pyrénées le convainquit que la partie était irrémé-

diaidcineul |).'rdue. Il ne s'obstina |>as : il ne chercha qu'a tomber

avec yràco — en se faisant le moins de n>al possible. Il s'assure

sous main des intentions du roi : alors, sans marchander, sans

slipulei', sans se délier, il écrit an roi une lettre où il abandonne
tout; il se démet de l'archevêché de Paris. Il a bien joué h- coup

de la (.'landeiir d'âme : les compensations attendues lui sont don-

nées, de riches abbayes, dont. Saint-Denis.

Il rentre en France, et sa volonté endirasse la seule vie qui pût

conserver sa yloire. Il est difficile, quand on a perdu de telles par-

lies, de vivre, de vieillir avec dignité : Hetz y réussit. Il lui suffit

de se donner l'air de renoncer à lout, de sembler ne garder du

passé ni une espérance, ni un regret, ni un ressentiment. Il s'ap-

pliqua à payer ses dettes énormes; il» jouit de la conversation des

honnêtes gens; il écouta Boileau, Molière, qui parfois vinrent lui

lire leurs œuvres nouvelles. De temps à autre, il allait à Home,
pour le service du roi, et montrait dans les négociations, dans les

conclaves, que son génie ne s'était pas affaibli. Il n'aurait pas été

facile de persuader à Louis XIV qu'il était capable d'être un excel-

lent nnnislre des affaires étrangères : mais il ne marqua cette

secrète espérance que par l'empressement de son service. Knlin,

(piaiid il fut lout à fait certain que sa vie était finie, il se démit

du cardinalat : humilité que le public admira, et qui décoiiviit au

malin lîussy le secret du personnage. Uelz est bien cornélien :

mute sa vie d'un bout à l'autre est une œuvre de volonté. Hien ne

le retient : leligion, piété, intérêt public, probité, ce ne sont pour

lui que des moyens. Hien ne l'égaré aussi, pas même ses vices, ni

son amour-propre, ([ui servent ou qui s'elTacent à propos. VA par

Hetz se révèle l'affinité de rbéro'isme cornélien avec la virlù ita-

lienne : il est sublime d'absolue immoralité dans la grandeur d'ûme

continue.

Ses Mémoires sont une des occupations décentes de ses dernières

années : ils suffiraient à montrer que le personnage n'a pas changé.

Hetz se joue impudemment de la vérité : il dit ce qu'il veut qu\)n

croie, il pn'pare sa figure pour l'immortalité. Aucun mensonge ne

lui coûte pour se faire valoir : il fausse les dates, dénatuie ou sup-

pose les faits. N'ayant pas, au reste, la vanité proi'essiomielle de

l'écrivain, il n'en a pas les scrupules d'art, et il copie indilTérem-

uient les documents qu'il a sous les yeux, 'ournaui ou pamphlets,
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autant que cela sert à son dessein. Mais il est à noter qu'il n'affadit

pas son personnage : il lui arrive de se noircir à plaisir : il ne lui

déplaît pas de montrer combien son âme est supérieure aux pré-
jugés, aux vertus des âmes médiocres. Comme il n'a pas moralisé
son récit, ses mensonges n'altèrent pas la vérité générale do ses

peintures : dans l'ensemble, son temps et lui y sont admirable-
ment représentés avec une incomparable vigueur. Sa narration est

chaude, vivante, pittoresque : elle est tumultueuse, « grouillante »,

comme la réalité, mais avec cela d'une lumineuse netteté. Il y a
peu de pages qui donnent mieux la sensation du Paris des jours
d'émeute, que son tableau des Barricader.

Aux narrations s'ajoutent deux éléments que Retz a su employer
avec une rare maitrisc : les raisonnements politiq^ues, et les por-
IrajJU- Non par une nécessité seulement de son sujet, mais par un
goût qui fut celui de toute sa génération, Retz se complaît aux
réflexions sur la politique : et il y a peu de morceaux plus amples
à la fois et plus profonds que le début de sa seconde partie où
il recherche les causes de la guerre civile. Pascal même n'a pas
signalé par un mot plus saisissant le danger de poser certaines

questions sur l'origine du pouvoir, sur l'accord du droit des rois

et du droit des peuples. Retz se plaît à détailler les conversations,

les discussions politiques, où chaque partie fait valoir son intérêt

de gloire ou de profit : et son entretien avec Condé, au début de
la Fronde, fait vraiment pendant aux grandes scènes politiques de
Corneille

Le goût do:i portraits, Retz l'a pris aussi à son monde; il y a été

vraiment supérieur. Esquisses ou profils rapides, portraits en pied
curieusement étudiés, on en trouve de toutes les sortes chez lui,

et qui ne sont jamais insignifiants. En deux mots, il définit un
homme, pai sh propriété essentielle; ou bien il développe tous les

replis, fait valoir toutes les nuances, explique tous les rouages avec
une clairvoyance [ui devient à l'égard de ses ennemis la plus
exquise perfidie. 11 a marqué Richelieu, Mazarin, La Rochefou-
cauld, tous les acteurs de la Fronde, de traits inoubliables Ce n'est

pas qu'il faille toujours le croire : il fausse parfois ses portraits,

non parce qu'il voit mal, mais selon l'idée qu'il veut donner de
l'origitial. Il manque de probité, non de pénétration.

Si ses portraits ne sont pas toujours vrais individuellement, ils

le sont humainement. Retz fausse l'histoire^ non la. psjçh_ologie

Et, portraits ou récits, ses Mémoires sont d'un bout à l'autre une
peinture curieuse du jeu com{)lexe des sentiments et des intérêts

humains. Retz a une connaissance profonde de son modèle, et

une connaissance pratique, non théorique. Il a pénétré l'homme,
mais aussi les hommes, chaque homme : la psychologie était une
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|iartif Plia l)a'^<; nn'-mo di- sa poliliijuc. Il s'eiilondail élonnarnmonl

à <''valiit'r 1rs ai-lions ou les n'acliuiis (jiie pouvait louiiiir cluniue

liornmt', de laron à y pro|tottioni)f.T son jeu. Il faut lire avec

(juclle sùielr il joui' de Gasl-on d'Orléans; il en coniiail le ressort,

la peur; mais il sait f-xaclcnient les degrés el les moments, quelle

pression, en cpiellcs cinîonslances, produira la [)assivilé, l'activilé

on senlimenlale ou oratoire ou jdiysique, enfin le courage même.
Retz est un grand écrivam, mais il date de Louis XIII plutôt que

de Louis XIV. 11 a une m-opiiété, une vivacité singulières d'expres-

sion : plus de corps et ae couleur que de d31icaXe_élégance, d<' la

vigueur même dans la finesse; de longues périodes chargées d'inci-

dentes et de [larticipes, un large emploi des pronoms, souvent bien

éloignés du nom qu'ils ont charge de suggérer, des archaïsmes,

de libres tournures : à ces dernières marques surtout, on recon-

naît un style formé avant les Proviucinles.

3. LES LETTRES : SEVIGNE ET MAINTENON.

Les recueils de lettres ' sont plus nombreux encore que les

Mcmoirm, et peul-éti-e encore plus agréables- txette riciiesse et

cette peri'eclion s'expliquent aisément par la \\g de société qui

l'ait du commerce des esprits une des nécessités de l'existence, el

qui, les affinant, leur impose de n'olTrir à autrui que le meilJeui-

d'eux-mêmes. Dans ce grand nombre de correspondances, je choi-

sirai celles qui, n'émanant pas des l'crivains, éclairent le mieux
l'histoire littéraire, ou l'enrichissent le plus. Il convient de faire

une place au roi ^, qui dans ses M(^moires et dans ses Lettres, se

montre à son avantage, avec son sens droit et ferme, son applica-

tion soutenue aux affaires, sa science délicate du commandement :

une intelligence solide et moyenne, sans hauteur philosophique,

sans puissance poétique, beaucoup de sérieux, de dignité, de sini-

plicitt', une exquise mesure de ton et une exacte justesse de lan-

gage, voilà les qualités par lesqurlles Louis_XIV a pesé sur la lilté-

raliire, et salutairement pesé.

Parmi les courtisans et gentilshommes dont on a des lettres,

deux nous arrêteront comme des types largement représentatifs :

linssy el Saint-Evremond, deux hommes d'esprit dont lesprit

1. IVinripales correspondances du siôrli; : Mallierbc, Vincent de Paul, Descarles,

Poussin, Voilure, Balzac, Chapelain. M<^re, Giiy Palin, Retz, Mme de S.iblé, Mlle <lo

Sciidéry, Louis XIV, La Fontaine, B;issy, Kscirio, Bossiiel, l-'cnelon, Saint-Evremond

el Ninon, Sovinné, Maxixlenoa. C(. noire Choix ilf Leltrfs du xv!!".*., Harhelle, in-lO.

2. Œuvres, 1805, 6 vol. in-18; cL Baudrillarl, Philippe V et la cour de France,

Didot. 2 vol. in-8.
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a causé le n.iufrage, et qui ont vieilli sans emploi, en exil, l'un au

lond de la Bourgo^'iie, l'autre en Angleterre : Bnssy ', vaniteux et

tempérament brutal, esprit (in, souple et sec, sans fantaisie et .

sans flamme, d'un gofil sûr plutôt que large, d'un style net et
'

propre en per!eclion, lailieur, tlc^nialiiiue et dangereux; Saint-

Kvremond -, spiriluel et négli;_'é, jouissant de sa luiluie avec un
complet abandon, libertin de uiu-urs et de croyance, d'un goût

original, à la t'ois Louis XIll et Régence sans rien de Louis XIV,

laissanl aller son style et dépouillant la préciosité par haine de
IVlTort et de la prétention.

La littérature tient une grande place dans les lettres de Rus.sy : il

donuf son avis sur tout ce qui parait, et il en parle à mei veille, en

grand seigneur qui est académicien, et ami des Pères Hapin et

IJouhours '. 11 nous aide à nous figurer l'état d'esprit de ce public

"qui admirera un peu pêle-mêle Benserade, La Fontaine, Peirault,

Boileau, plus sensible aux qualités effectives des œuvres qu'aux

principes spéculatifs des théoriciens, plus sensible surtout à la con-

venance qu'à l'art, à la vérité qu'à la poésie, et parfaitement satis-

fait de toute œuvre qui parle clairement à son intelligence : il ne

cherche dans les livres que des idées, et ses idées; il ne se préoc-

cupe guère des anciens. Bussy les traite assez cavalièrement; Horace
nest guèie pour lui qu'un « garçon d'esprit » comme Despréaux.
Saint-Evremond en use aussi librement. Tous les deux sont assez

près de regarder le respect des anciens comme une dévotion de \

cuistre : pour eux, ils les jugent en honnêtes gens, par leur raison,
j

sans leur attribuer de supériorité sur les modernes en vertu de
'

leur antiquité. Voilà le public qui résistera à Racine, et qui
applaudiia Perrault. Ce public est à distance des chefs-d'œuvre;

il a un goût capable de les comprendre, de les aimer, distinct

pourtant du goût qui les crée, et surtout inférieur. La théorie lit-

1. Roger (le Rabiilin, comte de Bussy (1618-1693), était lieutenant général cl mestre
do camp général de la cavalerie, quand son Histoire amoureuse des Gaules hrisa sa
fortune. U fut mis à la BasLille, puis exilé dans ses terres, à Bus.ey et Cliaseii. Il fut

rappelé au bout ae seize ans sans pouvoir rclrouver ni faveur ui emploi.
Éditions : Mémoires, éd. Lalanne, Paris, 1857, 2 vol. in-18; Correspondance, é<l.

Lalanne, Paris, 1853, 6 vol. in-12.

'J. Charles de Sainl-Denys de Sainl-Evremond (1613-1703) dut a'exiler en 1601 pour
un pamphlet contre Mazarin à l'occasion de la paix des Pyrénées. 11 vécut à Lon-
dres, et fut assidu chez la duchesse de Mazarin dei>uis 1675 où elle arriva, jusqu'en
1699 où elle mourut. — Éditions : Œuvres mi^lées, Amsterdam, 1706, 6 vol. in-12. —
A consulter : \V. M. Daniels, S(iint-/-Jrremond en Angleterre, 1907,

:i. Le P. Rapin (1521-1687) et le P. Bouhours (1628-1702) étaient de la Compacjnie
de Jésus. Le P Bnuhnurs a écrit les Entretiens d'Ariste et d'Eugène, et lu Manière
de bien penser stir les ourrni/es de l'esprit. — A consulter : Se. Doncieux, le

P. Bou/iours, HacheUe, in-8, 188G.
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lôraire qui ost failr pxaclrnieiil à sa mesure, ce ii'esl ()as felle de

Hoileuii. c'est celle il<' Hoiihours

Sainl-Evremoiiil nous inléressc surtout pas ses opinions phijo-

sophiques. Il est rranrhement incrétiule, plus assuré d'avoir un

esîomar qu'une àuie, Pl partant plus disposé à l'aire le plaisir do

l'un qiif le salut de l'autre, goun!iandj)ar principe philosophique,

et parmi les misi-res de la vie, comptant, pour honnes raisons de

vivre, le vin, les trulTes. les huîtres : il s'assurait aussi d'avoir un

esprit, et. avec l'amour, surtout après l'amour, il tint l'amitié pour

essentielle au bonheur de la vie. Ils sont là tout un groupe. Saint-

Evremond, Ninon ', les deux Rémond, Lassay, un groupe de

mondains épicuriens et philosophes qui ont recueilli l'esjtrit

des « atiiéistes » du xvi" siècle, des libertins des deux Régences

du .wii*, qui en conservent religieusement le dépôt pendant que

triomphent la ferveur janséniste et la dévotion jésuitique, et qui

seront les instituteurs hardis des incré<lules du wiii' siècle. Par

eu.v, et par les Vendôme et la cour du Temple, avant eux, parla

l'ulatine et par Coudé en sa jeunesse, par des courtisans tels que

Moulrésor et Sainl-Ybal au temps de la Fronde, ou tels i|ue te

Matha et ce Fonlraillos qui chargeaienl un crucifix l't'pée à la main

en criant : « L'ennemi! », par le chevalier de Méré, par le voyageur

Bernier qui disait si bravement que l'abstinence des plaisirs lui

paraissait un grand péché, plus lot encore, par les amis et patrons

de Théophile, les Montmorency et les Liancourt, par les philo-

sophes nourris de Lucrèce et de Sénèque, on trace un grand

courant de scepticisme ou de négation qui, sous les dehors chrétiens

du grand siècle, relie Montaigne à Voltaire, et l'on sait à quelles

sources rattacher l'esprit des œuvres de la Fontaine et de Molière.

Knlre les Correspondances du xvn'^ siècle, deux surtout ont une

valeur absolue qui les range au nombrç des chefs-d'œuvre de l'art

classique, quoiqu'il faille se garder d'y voir des œuvres d'art. Ce

sont les lettres de Mme de Sévigné et de Mme de Maintenonj les

femmes ont toujours excellé à écrire des lettre?, et, parmi les

hommes, ceux qui ont eu des natures de femmes, par les défauts

comme par les qualités.

Une enfance sans parents, un mariage sans tendresse, un mari

qui la trompe, la ruine, et se fait tuer pour une'autre, la laissant

veuve en pleine jeunesse, en pleine beauté, avec deux enfants à

élever; ces enfants à peine élevés, les craintes pour le (ils (jui va i

l'armée, le désespoir surtout de perdre la fille qui suit son mari à

l'autre bout du royaume, et dès lors de longues séparations qui

remplissent tous ses jours d'inquiétude, de brèves réunions où sa

1. Correspondance authentique, publ. par Colotnbey, Paris, 188), iu-18.
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tendresse, irritée et froissée à tout instant, envie les tourments de

lahsfncc; la fortune qui s'en va, l'argent difficile à trouver, le

dépouillement, lent et douloureux, pour payer les fredaines du

lils, rétablir, le mai'ier, mais surtout pour jeter incessamment

dans le gouffre ouvert par l'orgueil des Griguan; une petitc-nile à

élever, tant de veilles, de soins, d'appréhensions, pour voir la

p'iuvre Marie Blanche, ses petites entrailles, disparaître à cinq ans

dans un triste couvent; la vieillesse, cn'ln, triste avec les rhuma-

tismes et la gène : telle est la vie de Mme de Sévigné '.

Elle la porte gaiemont, bravement; elle a une nature énergique

où l'ùitelligence donnne. Eu général, elle a plus d'enjouement et

de vivacité que de sensibilité. Elle n'eut de passion que pour sa

fille, un peu aussi pour Marie Blanche, une affection calme pour

son fils; en dehors de cela, quelques amitiés solides et sereines,

où son esprit prenait autant que son cœur : Fouquet, Retz, Mme de

la Fayette. Eu dépit donc de ses effusions maternelles, ce n'est

pas une passionnée. En sa jeunesse, elle est vive et gaie, et donne

prise par là aux médisants; cela s'amortit un peu avec l'âge, mais

on retrouve encore la rieuse jeune fille dans la grand'mère. Spi-

rituelle, ironique, maligne, elle n'est point tendre, sentimentale

ni mélancolique. Les larmes lui manquent, et la pitié.

Elle aime la nature, et par là ses lettres mettent une note ori-

ginale dans la littérature classique : mais elle ne mêle à cet

amour ni sentimentalité ni rêverie. Elle en fait de la joie, comme
de tout, et une joie physique, sensuelle, une joie des yeu.x. et des

oreilles. Uti printemps, c'est du roux, puis du vert : en voilà assez

pour renclianter. A Livry, aux Rochers, elle a des bois : mais ici

c'est un vert, et là c'est un autre vert. Elle a ainsi des impressions,

des plaisirs d'artiste.

Elle aime les livres : elle est passionnée de comprendre et de

penser. Elle a des goûts de précieuse, d'exquise mais authentique

précieuse. Les grandes aventures des romans la ravissent. Corneille

1 enivre ; elle est. charmée de Molière, réfractaire en somme à

Racine, qu'elle ne sent pas : preuve que sa nature est foncière-

ment intellectuelle. Au fond, elle saisit mieux les idées que la

1. Marie de Rabulin-Chanlal (1626-1696) perdit son père à dix-huil mois, sa mère

à se|il ans el demi; elle fui élevée par son onole de Coulantes, abbé de Livry, le

Bien bon. Elle épousa ea 1644 le marquis de Sévigné qui fui tué eu duel en 1651.

Elb. maria sa ûlle à M. de Grigrnan eu 1668. Elle vivait à Paris, où elle louii, en 1677,

riiolel Carnavalet, ou à Livry, près de Paris, ou aux Rochers près de Vitré. Elle

alla quelquefois à Vichy, en Bourgogne, en Provence où elle mourut.

Éditions : Lettres, la Haye et Rouen, 170G, i vol. in-12; recueils du chev. de

Porrin, .1734, 4 vol. iu-12, 1754, S vol. in-12. Édition Monmerqué, Coll. des Gr.

E'riv., Paris, . lSu9, 14 vol. iu-S. Lettres inédites, éd. Capmas, lîaclioUe, 1876,

2 vol. in-8. — A consulter ' Boissier, Mme de Sévigné, Hachette, 1887, in-lô.
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poésie. Ses goûts vérifient en somme ce que je disais à propos de

Bussy. Trt'S solideineiil insiruile, elle a un choix de lectures aus-

liTO pour une femme. Elle lit Ouintilicn, Tacilc, saint Aujj;ustin :

Nicole ne la lasse jamais, et Pascal la tiaosporte. De ce fonds de

lectures, que son esprit applique à son expériemc, sortent tant de

réflexions sur la vie humaine, sur les mœurs el sur les passions,

(pii rendent ses lettres si substanlielles. Mais sa qualité essentielle

el dominante, c'est l'imagination; et ce qui fait île ses lettres une

chose unique, c'est cela : une ima^'inalion puissante, une riche

faculté d'invention verbale, deux dons de grand artiste, dans un

esprit de femme plus distingué qu'origitial, et appliqué à l'étléchir

les plus légères impressions d'une vie assez commune, ou les évé-

nements journaliers du monde environnant. Dans ses in<''galilés,

dans ses vivacités d'humeur, dans ces caprices où son jugement
va à la dérive, quand elle prophétise sur Racine ou sur le chocolat,

dans sa dévotion, sincère assurément, mais sans (lèvre, jusque

dans son idolAtrie maternelle, qui lui fait adorer de loin la lille

avec qui elle ne peut vivre sans disputer, l'imaginai ion domine.

Elle a une puissance de se figurer les sentiments qui dépasse sa

capacité immédiate de sentir. Voyez son admiijible lettre sur la

mort de Turenne, elle l'écrit au bout d'un mois, loisqu'cllc a déjà

parlé dix fois du fait. Au lieu de s'émousser, l'impression s'avive

en elle, parce que lentement, à mesure que les circonstances lui

parviennent, son imagination en élabore une représentation com-
plète : et c'est de cette vision que jaillit le récit détinilif, sinq)le,

objectif, et saisissant comme la réalité même. En un mot. elle est

artiste, et comme telle, sa personne n'est pas la mesure de son

œuvre; par cette riche faculté de représentation qu'elle possède,

elle se donne des émotions que la simple affection ne ferait pas

naître, et elle émeut plus qu'elle n'a elle-même d'émotion.

I)î là encore dérive ce don rare par lequel elle fait sortir Ir

pathétique des idées abstraites : elle a celte forme supérieure de

i'imaginalion qui érigé "en symboles les objets sensibles, et fait

transparaître l'universel dans l'expression du particulier. Lisez la

sublime demi-page sur la mort de Louvois : ce pathétique n'est

pas un épanchement irrésistible de tendresse 'ou de sympathie sur

les choses ; il nait du saisissement »le lire à travers certaines

formes de la réalité vivante les vérités métaphysiques devant les-

quelles sa raison frissonne. Une mort lui révèle toute la mort.
C'est le pathétique de Bossuet.

Cette force d'imagination dans un tempérament froid fait la

valeur de la peinture que Mme de Sévigné a tracée de la société

de son temps. Ses Lettres nous sont une imai^e merveilleusement
fidèle de la vie noble au xvii<= siècle, dans tous ses aspects et ses
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emplois, à la cour, en province, aux champs, à la comédie, au
sermon, dans l'inlimilé domestique, dans les relations sociales,

dans la représentation des grandes cliar^'es : les impressions jour-

nalières de Mme de Sévifiné l'ont un des documenls d'histoire les

plus sincères qu'on puisse consulter. On a peut être trop .-idmiré

jadis les lettres étourdissantes où elle déploie sa virtuosité : la letlre

aux épithètes, la lettre des foins, etc. Ce sont là des tours de force

ou des gentillesses qui n'ont guère de conséquence. Mais les

ardeurs de sa dévotion maternelle, ses sensations de la campagne,
ses jugements littéraires, ses inquiétudes métaphysiques, ses

tableaux de mœurs, voilà tout autant de catégories de lettres,

richement fournies, et dont l'avenir ne baissera pas le prix.

Mme de Sévigné écrivait naturellement, ce qui ne veut pas dire

négligemment. Jl y a peu de lettres qui soient des effusions toutes

spontanées et irrésistibles de l'âme, comme celles qu'elle écrit à sa

fdle dans la première angoisse des séparations. Le plus souvent,

même avec sa fdle, Mme de Sévigné surveille soji inspiration,

choisit, et fait effort pour dégager les qualités de son esprit, ou
l'intérêt des choses. Elle avait passé par FHôtel de Rambouillet, où
l'on se piquail de bien faire les lettres. Entre deux ordinaires, elle

fait sa provision d'idées, de faits, elle leur donne forme en son
esprit, et, quand elle se met à sa table pour écrire, elle peut laisser

trotter sa plume. Encore soyez sur qu'elle l'a bien en main, qu'elle

la surveille, et ne la laisse pas s'emporter au hasard. Elle écrit

cette langue riche, pittoresque et savoureuse, que parleront tous
ceux qui auront formé leur esprit dans la première moitié du
siècle, et sans quitter jamais le simple ton de la causerie, elle y
mêlera les mois puissants, qui évoquent les grandes idées ou les

visions saisissanles.

Mme de Maintenon ' a l'air d'être la raison même : elle l'est

devenue en effet; mais il y avait en elle une imagination hardie,

une ardente sensibilité, qu'elle a lentement, douloureusement
domptées. Elle, la raison même, Racine était son poète, tandis que
Mme de Montespan goûtait mieux Boileau : ces préférences met-
tent à nu le fond des âmes.
La vie, qui d'abord lui fut dure, l'obligea à se retrancher tout

1. Françoise d'Aiihi^né (1635 1719), mariée à seize ans à Scarron, veuve en 1660,

ello fonde Saiul-Cyr en 1686. — Éditions : éd. La Beaumelle, très falsifiée, 1752 et

X'.'Jà , éd. Lavallée, encore défecUieuse, 1854 et suiv., 8 vol. in-I8. GefTroy, Mme de

ilnintenon d'après sa correspondance aut/ten tique, Hachette, 1887, Q vol in-1.6.

J.i-ttres inéd , dans les Mrm. Je la Soc. d'nreliéol. de Genève, l. XIX, p. 117-134. et

dans Baudnllarl, Philippe V et la cour de France. — A consulter : dréard. NrJlice

dans ses Extraits, Hachette, 1S85, in- 12. Bruneliére, Revue des Deux Mondes, l" fé-

vrier 1887. De Boislisle, Paul Scarron et Françoise d'Antiigné {Rev. des Quest. hist.,

juillet et octobre 1893). D'Haussonville et Hanotau.^, Souvei\irs sur Mme de Maintenon,
3 Tol. in-8, 1902-1905.
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co qui nYîlait pas sons pratique ol vt'ilii uliie. Née dans une prison,

Oipliclinc tlo Ititnno hnin', fiilVinicc dans un coiivenl pour y cIil-

convcrliiv nouriie |iar charilo chez dos parents sans tendresse, la

polile fille dr d'Auhigiié ('poiise à sei/.e ans Scarron, un IjoulToi.i

inlirnje, |«ur (''ciia|)per à la misèie, où le vouvaire la replonge.

Kilc vil d'une petite pension, et des cadeaux de «piciques amis,

»|u'elle s'in^^'iMiie à payer par des services : à lUôlel d'Albrol, à

I liolei de lUrlielieu, chez les Montclievreuil, elle porle sa belle

iiuineur, son activité, son humilité, tenant peu de place, et faisant

toutes les besognes. La vodà chargée d'élever les enfants de

Mme de Montespan : c'est le coup de fortune qui change sa vie.

Peu goùléi' do Louis XIV d'aboid, elle le séduit à force de d >uceur

et de raison, elle est sa coulideule, sou amie, Jusi|u'à ce que la mort
de Marie-Thérèse la fasse femme du grand roi. Elle n'avait pas

,
àongé d'abord à cette grandeur. Elle avait voulu seulement s'as-

surer do quoi ne pas manquer de pain eu sa vieillesse. Elle resta à

la cour, sur le conseil de ses amis, de son confesseur, poui' guider

le roi dans l'allaire de son sajut: Elle le fit dévot.

Elle ne gouverna pas le royaume. Elle ne fut pour rien dans la

révocation de l'édit de Nantes. Mais ses syuq)alhics, ses antij>a-

thies de femme et de dévote pesèrent d'un grand poids sur les

décisions du roi dans le choi.v des ministres, des généraux, de

tous ceu.\ enfin à qui le bonheur public était coudé. Elle livra ainsi

l'Ktat, dans des circonstances terribles, à dos gens qui n'él aient

bons que pour suivre une procession. Elle se mêla aussi dir.jtle-

mont aux affaires où les princes qu'elle avait élevés, ceux qu'elle

aimait, avaient intérêt : de là son rôle dans celles d'Espagne.

En une chose, cette femme de sens eut dii^^nie : c'est en

matière d'éd.ucatioiL- Elle était née institutrice. De ce côté-là il n'y

a presque rien en elle que d'excellent, souvent d'admirable. On sait

comment elle fonda_Saint^Cyi:, pour élever gratuitement deux cent

cinquante demoiselles nobles, à qui le roi assurait ensuite des

dots pour se marier ou entrer en religion. Mme do Maintenon fut

une éducatiice merveilleuse, d'un sens droit et ferme, d'une linesse

singuliore, d'un tact exquis-, d'un art inlini |>our manier et

f;içonuei les âmes. Elle appliqua aux fdles le giand principe péda-

gogique que Port-Uoyal avait posé : elle voulut faire des carac-

tères droits et des esprits justes. Pour le détail, elle laméiie tout

au rôle futur de la femme : il faut qu'elle soit à la hauteur de tous

les devoirs, et il faut qu'elle aime tous les devoirs. Peut-être

Icnd-elle trop â développer les vertus actives qui ra|iportent :

t>n sent dans cette nioiaio un peu terre à terre une femme que la

vie a battue .et ra|)elissée. En soiume, son oeuvre à Saiut-Cyr est

excellente, et .ses Lettres nous l'y font estimer, aimer même. Là,



LES MONDAINS. 489

elle est. absolument aimable en ellet, étant absoiument franche, et

désintéressée. Elle s'est dévouée à ses (illes, mais elle leur a dû

toute la joie de sa vieillesse. Là seulement, et quand elle s'occupe

d'elles, s'efîace ce goût de tristesse amére, de lassitude accablée,

d'ennui pesant, qui se fait sentir dans les lettres qu'elle écrit de

la cour.

Toute cette correspondance est d'un écrivain de premier ordre :

Mme do Maintenon a une propriété, une netteté, une brièveté sans

sécheresse, une justesse aisée, une grâce de bon sens naturel et

limpide, qui faisait rendre les armes à Saint-Simon même. Et si

l'horizon de Mme de Sévigné est plus large, si elle a des inquié-

tudes plus hautes et plus philosophiques, Mme de Maintenon a

une expérience sûre et profonde de la nature humaine et des

tempéraments individuels, une de ces expériences d'institutrice et

de directrice d'àmes à qui rien ne se dérobe : on aime à entendre

une personne de si bon sens et si bien informée, qui a perdu ses

illusions sans en trop vouloir à autrui.

4. MADAME DE LA FAYETTE.

Je rattacherai le roman à l'étude des genres et groupes d'écrits

qui appartiennent propre lent à la société polie du xvii*^ siècle, et

ne contiennent rien qu'elle n'y ait mis. Dans la seconde partie du
siècle, en effet, comme dans la première, aucun artiste ne s'em-

pare encore de cette forme, et c'est une femme du monde qui en

fournit le chef d'œuvre.
Mme de la Fayette ', que La Rochefoucauld estimait la femme la

plus i!ra/e qu'il eût connue, était une fine et adroite personne, très

intelligente et pouit sentimentale, dont le style est, avec celui de

Bussy, et mieux encore, la perfection du style mondain : elle a

un style aisé, vif, sans affectation, sobre et net, lumineux plutôt

qu'outré, s^ans passion ni grands éclats ni ampleur de geste, avec

une pointe sèche de gaieté, et une malice aiguë, parfois meur-
trière.

Elle réduisit le roman héroïque en dix tomes de Mlle de Scu-

déry à des proportions plus délicates et à des senlimvTits plus

humains. Z«j/dt' (1670) n'est encore qu'un abrégé du Cyrus : matière

t. Maric-Matlelcine Pioche de Lavei'gne (1634-1C96) épousa en 1655 le comte de la

Fayette, dont elle resta veuve en 1683. Elle publia ses romans sous le nom de Serrais.

Édition ; Œuvres complètes de Mmes de la Fayette, de Tencin et de Fontaines,

Paris, 1805, 5 vol. in-8, t. I-lII. — A consulter : Tainc, Essais de critique. D'Haus-

sonville, Mme de la Fayette, Hachette, 189J , in-16.
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et dispoiiliot), c'est le iiu-ino ^.'c'iire on iiii/iiaiure. Mais ta l'rinccsse

(If Clii'cs (Itt78) inaKjuc un itl'.digitî-s : c'est uni.' liansposition du
iragicjue rornolien dans le roman. La précision di; l'analyse, l'éner-

yie lièrc des ànics, la' co'ncc|>iron' de l'amour vertueux et l'écra§e-

ment de l'amour sous l'honneur^ tout rapproche la Princesse de

CU'ves de l'œuvre de ('.orneille. Même le sujet, c'est Polyenctc

moins la religion : une honnête femme qui aime un autre que son

mari, et qui va chercher auprès de son mari un appui contre

l'amour. Uien au contraire, ni dans le thème, ni dans la subtile

précision des analyses, ne rappelle Hacinc. Mme de la Kayette peint

des esprits qui s'embrassent, se pénètrent et comme se fondent

iMiimemoiit : ce n'est pas là encore la fiassUm sans épilhète et sans

leslriclion. Par le goût, ce roman e.xquis, malgré sa date, est anté-

rieur au réalisme ailisfiqu(î dont .soilent au même temps presque

tous les chet's-d'ct'uvre. .Mais il marque un i-enversement d'iidluenci-s,

et le njomcnt où la tragédie qui, ju>(|ue vers le milieu du siècle,

lui sous l'action du roman, la repousse détinilivement et lui ren-

voie au contraire la sienne.

Il sera vrai, a bien des égards, de dire que h- mouvement réaliste

d'après 1600 sera une réaction du bon sens bourgeois contre la

littérature aristocratique, spirituelle et lanlaisiste. Ou en voit la

preuve dans le roman, où Furcliérc ' reprend la voie non de Scarron
— qui, avec son imagination e.xubérante et toute espagnole,

est le bouffon du grand monde — mais de Sorel, un ennemi, celui-

là, des eiiiidialiqiies, des galants et des précicu.\. l'uieliére est un
ami de Hoileau et de Hacine, un des compagnons de leur jeunesse,

leur camarade île tabaiet, le complice de leurs plaisanteries a

l'adresse de Cha|ielaiu. Mais ce n'est pas un artiste : son lioimm

lioitryeoia est une collection assez incohérente de portraits et de
satires. Il y dessine divers types de la vie ordinaire et des classes

moyennes : un procureur et sa Icmmo, un avocat, in\ plaideur,

mil' coquette de la bourgeoisie, un homme de lettres. Les noms
sont réi'ls. non romanesques : Javotte, Vollichou, Jean Uedout. Cer-

taines sii-ni.'s sont d'une Iraiicliise remarquable, de vrais morceau.\

de réalité, sincèrement transciile, sans outrance et sans esprit. A
côté de cela, des plaisaiilories de littérateur, dos satires (jui

seraient aujourd'hui des chroniques ilu Fiiiaro ou de la Vie Pari-

sienne, une laillerie spirituelle et vigoureuse des roiuans et de l'cs-

i
rit romanesipie, des marquis et des ruelles. Ce Roman bourgeois

I. .AnLoino Furelière (1690-1688), avoral. fut rliassé d.; l'Aradomie pn |fi.Sr», pniu

iivoir fuil son nirtionnairfi a\an[ (|ii() In poiiip.iaiiu; i-ùl. aclicvc le ^il!ll. — Éditions ; /»?

/{oiiiiiH luntri/inis, Uiirruii. ItttiH. iii-H. éd. K.Miiiiii^r, Isji, in-lfi, éd. Col oui boy, 1880,

lii-S, /il,•mil ilrs /iictidiis. M \r«^(;lineaii. l'iiii>, In.VJ. i vol. iii-lS.
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nous offre, entassés pèle- mêle, parfois bruis, et parfois dégrossis

pour l'usage, des nialériaux identiques à ceux que les grands

artistes du temps emploieront à la description des mœurs et à

la satire du faux goût.

5. LES ÉRlUdTS. LES HÉNÉniCTINS.

La plus grande partie de ce chapitre nous fait apercevoir la

société polie des salons et de la cour. Tout à l'heure, avec Fure-

tière, nous avons rencontré la bourgeoisie, dont les lettres de

(iuy Patin ', ce mé<lecin parisien si frondeur et si caustique, nous

o/Triraient un type un peu antérieur et contemporain du monde
précieux, dont nous rencontrerons encore le type tout à l'heure

chez nos grands écrivains, mais un type élargi, affiné par le double

contact des anciens et de la cour. Par les orateurs de la chaire,

nous péuétierons dans la société ecclésiastique.

Mais il est un coin de ce monde du xvir siècle, où nulle œuvre
littéraire ne nous mène, et sur qui cependant nous ne saurions

négliger de jeter un coup d'œil. Je veux parler des érudits, les

Du Gange -, les Haluze, et tousces bénédictins dont l'immense labeur

a illustré le nom de l'ordre, les Luc d'Achery, les Mabillon, lys

Huynart, les MonI faucon. Beaucoup d'entre eux ont laissé des let-

tres où revivent ces originales figures d'érudits, qui cherchèrent la

vérité avec une passionnée indépendance sans cesser d'être d'hum-
bles chrétiens. Mais n'eussent-ils pas écrit de lettres, il n'en faudrait

pas moins indifjuer ici qu'ils vécurent et travaillèrent : car leur

œuvre, étrangère à la littérature, et même souvent à la langue fran-

çaise, a préparé le merveilleux développement de la critique, de

l'histoire, de l'archéologie, de toutes ces sciences où la littérature

du xvni" siècle et celle du xlx» siècle ont trouvé quelques-uns de

leurs plus authentiques chefs-d'œuvre.

I. Ciuy Paliii ("KJOJ-IOÎS) fut professeur au Colièa;e de FraiiCf ol doyen de lu Facullt^

de mt'decine. — Lettres, éd. Kévcdié-Parise, l'oris, lSi6, 3 /ol. in-8.

•J. Ou Cang-e (1610-1G88) : Glossariiim ad scriptores mediis et infihix ladiiUalis

(1678); Gloss. ad script, med. et iitf. grxcitatis (1688): Baluzc (1630-1718), bibliothé-

caire de Colbert : /tef/um Francorum Cnpitularin (1677); Luc d'Achery (1609-1685):

YclTiim alii/uot scriplorum.... spiciler/ium (1655-1677); Luc d'Achery et Mabilloii.

Arta saiiCtori(m ordiiiis Saitcti Benedicli (1668-1701); Mabillon (16ri'2-l707) : De m
diploiiialica liliri 17(1681); Traitr des études monastiques {109\) contre l'abbé de

Uiiiicé; Huynnfl (1657-1709) : Acla primorum martyrum sincera et selecla (1689):

Morilfaucon (1655-1741) : l'Antiquité expliquée (1719); Pulssographia griPCa (1708;;

Monuments de la momirchie française (1729-1733), etc. — A consulter : E. de Broglie,

Mabillon et la Société de l'a hliaye de Saint Germain des Prés, Paris, 1888,2 vol. in-8;

b. de Mout/'aucon et les Beruardtits, Paria, 1891, 2 vol. ia-8-
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BOILEAU DESPRÉAUX

1 I.a poésie de Goilcau : impressions d'un bourpeois de Paris. Arl rca-

lisle. Tccluîique savante. — 2. La critique de Hoileau. Les Salives :

leur portée et leur sens. Les vidinieH; de Boileau. — 3. L'Arl poé-

licftie :• défauts et lacune s. Valeur de la doctrine : définition du

naturalisme classique. Alliance du rationalisme et de l'art : l'imi-

tation de l'antiquité. Importance du métier. Des ornements cl du

sublime.

De 1600 à 1668, Roileau compose ncul f^atires, sa dissertation sur

Jocomle, et son Dialoyiie des héros du roman; de 1668 à 1677, il

écrit neuf épilrcs, son Art Poétique (\Gl't), sa traduction do Lonyni,

quatre chants du Lutrin (1G74), qui ne sera achevé qu'en 1083; de

I. Biographie : Nicolas Boileau, connu rlo son temps sou» le nom de Desprcairx,

ncii l^.irislo !" novemtiro ICfiO, dûns la cour du Palais, pu face de la SiiinTe-CIiapénc,

fils d'au proflier h la Orand'Chambre, fui tonsuré en lGi7 cl appliqué a la Ihéologie,

puis au droit: il fut reçu avocat en 1050, et ne plaida pas. Il perdit sou père en 1657.

II commença d'écrire des Satires eu 1060. .Avec Furelière, llacine, La Fontaine,

Molif're, Chai)olle, il hanlo les cabarets; il esl lié aussi avec des courtisans libertins,

avec Ninon et la ChnuipmRsIé. Le duc de Vivoiine le présente au plus 161 en 1073 ;i

Louis XIV qui lui donne -.^OOO livres de pension. En !077 il devient historiographe du lloi

avec Kaciuc. Eu 10S3, il entre al'Academie. Dnnssa maturité, il fréquente surlouU'llotel

de La :ioi^'non. En 1687, il nclute sa maison d'Auleuil qu'il possédera vingt aus.

Depuis longtemps usthniati(|ue, affligé d'une exliiiclion <U- voix, il devient sourd;

riiydropisie l'atteint, puis une faiblesse générale, qui en 1709 le rend incapable de

marcher. Ses liaisons avec les jansénistes et son lipilre sur t'mnonr de Dùni le

nietlcul eu guerre avec les jésuites (à partir de 1703;. Il mourut le 13 mars 1711.

Il .•! laissç des ieltres : ses prir.cip:iux rorrcspondauls sont Hacino et BrosseUe.

Éditions: Sndres, 1660, Billniiio, in-1-.'; Œinn.i j/iivcscs. 1674, Thierry, in-4;

li'.W cl 1691; 1701, in-i, ou 2 vol. iu-12. Kd. de Urossellc, 1716; de; Herrial-Sainl-Prix,

i v.d. in S, 18301837; de Gidel. 4 vol. in-8, I870;<lc Pauly, Ltmerrc, 2 v.d. in 8. 1801.

A consulter : Dosniaizeau.i, Yw tic Uoilvnu, 1719; Hola'dim. 1742; Chau(re|)ié, DiC'

linniiiiirc. ail. Boileau. Brunetiéri', I' /ùitln liijuc de Hoilriiii, Uevnc des Deux .Mondes

1"' juin ISS'.i; //isloire de l'viuïlulion de In criti(iuc. Ilacliellc, 1800. in-12. G. Lauson,

Boileau (Gr. Ecriv. Français), Hachetle, 1892, in-16. De Grouchy dans le Bull, de la

.'^nr. de ihint. df r.tris, HSO, p. 103-115, 130-116. Rcvilloul. n,-ruc drs huf,,ieii

roiiMiies, la L'-'/i'iide de Boileau, 18.)2-95, et L'ssais di- pliilo'",/''' '^' '''' /-'". '^ •
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1687 à 1698, des épif,'rammes contre Perrault, neuf Réflcxionn r^ar

Longin {I69iî-I694), trois Èpiires, deux S'itires; de 1703 à 1710, des

épigramines contre les Jésuites et la Satire XII (1705). Voilà les

prinoii)aux points de repère dans l'œuvre de Boileau. Elle peut se

considérer de deux points de vue, selon qu'on y clKM'che un poèfe

ou un critique.

1. LA POÉSIE DE BOILEAU.

Doileau est un petit poète doublé d'un ^rand artiste. Si nous

cherchons la poésie dans son œuvre, nous ne la trouverons ni dans
les pièces purement morales, qui sont banales dans le lieu commun
et lourdes dans le paradoxe, sans intérêt et sans vie, ni dans les

satires littéraires, où il y a de la couleur, de l'éloquence même,
une éloquence un peu courte et essoufflée, mais décidément rien

de plus : des morceaux épiques ou lyriques, nous tirerons la con-

clusion que Boileau est a peu près aussi épique que Chapelain, et

aussi lyrique que La Motte.

Au reste, ses origines, sa vie, son tempérament, sa conversation,

tout en lui exclut l'idée d'une forte nature poétique. C'est un bour-

geois de Paris, de vieille bourgeoisie parisienne, né et élevé entre

la Sainte-Chapelle et le Palais, mort au Cloître-Notre-Dame, et qui

dans ses soixante-dix ans de vie n'a guère quitté Paris que pour
Auteuil; quelques séjours à Bàville, chez Lamoignon, ou à Hau-
lisle, chez Dongois, deux voyages à la suite du roi, une saison à
Bourbon, épuisent la liste des déplacements de ce Parisien ren-

forcé. Dans son ascendance, dans son alliance, des magistrats,

des procureurs, des marchands : rien que de franchement bour-
geois. 11 l'est lui-même au plus haut point.

'C'est un bon homme, dont la réelle élévation d'âme, le désin-

téressement, la bonté, la loyauté s'enveloppent de formes un peu
âpres et brusques : économe, soigneux de son bien, un peu sen-

suel du coté de la table, aimant les bons dîners, les bons vins, les

bons compagnons, rieur et i^ailleur, éclatant en originales et plai-

santes saillies, peu dévot et toujours prêt à se gausser des gens
d'Église, très indépendant d'esprit et très soumis à l'autorité : le

plus doux des hommes avec sa mine de satirique. Les problèmes
métaphysiques et les ardeurs mystiques ne le tourmentent point :

il est toute raison, il a le bgrijens le plus positif et le plus pra-

tique. Il ne vit jamais que des disputes de mots dans les querelles

théologiques, même dans celle du jansénisme, auquel il ne tint

que par une sympathie d'honnête homme et par certaines amitiés

personnelles.
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Il n'avait [)as ilo seiisibilito : <»ii ne lui ooiinail pas une passion;

il n'aimait dans la (_ainpat.'no ([ue le silence, le loisir el le repos;

il y rlnMchail, si je puis diro, plutôt des satisfactions hyiziéniqiies

que des jouissances sentirnentalts ou Pstliétif|ups. il avait une
iioiité intellectuelle sans tendresse, et il aimait ses amis solide-

ment, vipoureuseinent, sans aijitation ni expansion. Il était vif.

pétulant, irascible, contredisant, têtu : humeur tiui n'est pas en soi

poéti(iue, el qu'il dépensait toute à la défense de ses idées.

il avait une nature d'esprit avide de vérité, mais de vérité démon-
trée, évidente, tan;^'ible : il était passionnément raisonnable, raison-

neur, et rationaliste. Aussi le système de Descarles le satis(it-il

parfaitement. I']t ce qu'il y goûta, ce fut vraiment l'essentiel du car-

tésianisme, le principe et la méthode. Il fut plus cartésien que
chrétien, chrétien seulement d'occasion, par respect des puissances,

et parce que la méthode, entre les mains de Descartes, avait fait

sortir des conclusions qui autorisaient en somme la foi. 11 n'esti-

mait que la vérité srientifiqiie, c'est-à-dire constante et générale :

le particulier n'intéressait pas cette intelligence, éprise d'universel.

11 méprisait la théologie, qu'il avait effleurée, le droit, qu'il savait,

l'histoire, qu'il ignorait : il ne regardait l'antiquité, qu'il adorait,

ni en phibjlogue, ni en archéologue, ni d'aucun point de vue que
celui du littérateur. Il avait l'esprit très philosophique, et peu de
connaissances ou de curiosité philosophiques; il n'avait en morale
qu'une science commune el supeificielle, el ni théoriquement ni

pratiquement il n'avait de grandes lumières sur la vie de l'âme

humaine : il fait exception dans le xvir' siècle par son manque
de sens psychologique. 11 a la culture étroite, l'intelligence exclu-

sive, le préjugé tenace de l'écrivain artiste, pour qui rien n'existe

hors de la littérature. Il l'a aimée uniquement; mais il y a trouvé

pour lui, il y a placé pour les autres un principe de noblesse morale,

un engagement à se mettre au-dessus de tous les sentiments mes-
quins.

Jusqu'ici, cette âme, cet esprit, même en leurs plus hautes par-

ties, ne nous offrent rien que de prosaïque. Mais nous n'avons pas

tout vu. Ce bourgeois positif et raisonnable a des sens et des sen-

sations d'artiste : il s'intéresse aux choses extérieures, il a le don

de les voir, et le don de les rendre. Il n'ajoutera lien à sa sensa-

tion : car il n'a pas d'imagination; il réveillera exactement et

représentera sa sensation. 11 est réaliste par tempérament. Sa

poésie sera donc une peinture réaliste Jèschoses extérieuresTpir"

sont situées dans le cercle de son expérience : les sensations (ju'il

rendra seront celles d'un bourgeois do Paris, à qui Paris est fami-

lier dès l'enfance, avec ses rues, son Pal.iis, ses églises, ses bruits,

son peuple, ses modes, toutes les particularités de sa physionomie
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et de sa vie. De ces impressions de Parisien sont faites Ifs

satires 111 et VI, une bonne partie du Lulrin, les plus forts endroils

de la satire X : et le vrai Boileau, le Boileau original et qui compte

en art, est là. La rue grouillante et bruyante, un intérieur, un

dîner, une procession, des chantres à la taverne, des prolils de

poètes, de médecins, de chanoines, un jardin de banlieue, et une

face bùiliatile de jardinier, voilà la nature, vulgaire et bornée, que
Hiiileau rend avec une franchise, parfois une crudit(î singulière.

H fait penser à certains petits Hollandais; ou, si vous voulez, c'est

le t^oppée, nullement sentimental, du grand siècle.

Mais ce siècle et même son propre esprit ont combattu, gêné,

comprimé son tempérament. A l'expression simplement réaliste

des choses extérieures et communes, Boileau a mêlé ses malices

de bourgeois indévot, ses épigrammes de polémiste littéraire : il

a tâché le pins souvent de mettre des idées, de l'intelligence dans

ses vers, d'en pénétrer ou d'en entourer ses sensations. Il a eu la

superstition du sujet : étant né pour faire de petits tableaux d'une

grande intensité d'impression, sans signification intellectuelle ni

liaison rationnelle, il a inventé des lieux communs d'une banalité

désespérante pour les encadrer, comme dans la satire X. Il a sué

sur des transitions. Il a donné ses impressions pour des argu-

ments, il a mis des intentions ou des prétentions rnorglps dans sa

peinture. De là la composîlïon dure, incohérente de ses satires,

et la grande supériorité du détail sur l'ensemble.

Si l'on ne recherche dans les vers de Boileau que des impres-

sions, on lui rendra justice. Il a fait, sans se douter qu'il en fai-

sait, des transpositions d'art étonnantes j)our le temps : il a

rendu par des mots, dans des vers, des efîets qu'on demande d'or-

dinaire au burin ou au pinceau. Et il a une précision, une vigueur,

parfois une finesse de rendu qui sont d'un maître. Dans îe liepas

ridicule, dans les Embarras de Paris, dans la Lésine de la satire X,

la réalité vulgaire est traduite avec une exactitude puissante : et

dans le Lutrin, ce qui est purement pittoresque et traduisible par

le dessin et la couleur, prolîls et gestes de chanoines, de chantres,

meubles, flacons, « natures mortes », tout cela est indiqué d'un

trait suret léger, avec une charmante sincérité.

Est-ce de la poésie? Je ne sais : car qui décidera s'il y a, s'il

peut y avoir une poésie vraiment, absolument réaliste? Mais c'est

de l'art à coup sûr, et du grand art, par la probité de la facture

solide et serrée, par le respect profond du modèle, par le large

et sûr emploi du métier. Boileau a le sentiment très net et très

juste du vers comme forme d'art. Pardonnons-lui d'avoir usé de
l'alexandrin classfque, coupé à l'hémistiche, et qui proscrit l'hiatus

et l'enjambement : iladu reste varié ses coupes plus qu'on ne

I.ANSON. — Histoire do la I.itti^ratnre fram^aise. 17
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|p romarquf» (rordinniie. Knlendons hir-n sa doctrine do la rime

assiTvie à la raison; cela vent dire quo la forme dr)il réaliser avec

lidt'lilt^ avec précision l'idée, el. que la ritnc raisonnable est la

rime expressive. Il condamne les rimes haipjes : il cherche à rimer

I iclicmenl, curieusement. Tont cela est d'un artiste. Mais surtout

il a une rare délicatesse d'oreille : il a le sens et la science des

rythmes, des sonorFfési de'If'urs rapports subtils et efficaces au
caraétére de robjel, aux énmiions du lecteur. I,a malière de sa

poésie est p<'lite, le champ de son talent est étroit : maisja--per=^-

fection de sa forme le fait f/rand, et donne une rare valeur à son
u'uvre. Uappelons-nousquo Klaubcit refusait d'en médire : il rei"on-

naissait en Oespréaux un artiste, un maître qui avait égalé son
exécution à son intention.

2. LA POLEMIQUE DES SATIRES.

Mais le critit[ne, pour nous, dépasse le poète, ou l'artiste : et la

raison eîTest (juici Hoîleau ne représenté pIîrs~cTâns son œuvre son

ti^mpéramenl personnel, mais le génie de son siècle, et la com-
mune essence des grandes œuvres.

L'oMivre critique d<> Hoileau se divise en trois parties, qui cor-

respondent à trois périodes de sa vie littéraire : dans les Satirjcs,

il attaque la littérature à la mode; dans l'.Ar^ paHiquc, il définit

sadocirine; dans les ïh'flexion)!, sur Lonrjin, il la défend.

Hoileau fonda dans les Satires ia critique littéraire, à peu près

inconnue avant lui. On avait des Poétiques, des Arts, ou traités géné-

raux et didactiques : et l'on avait, contre les œuvres particulières,

des libelles, injurieux ou venimeux. On ne trouve d'examen
impartial que chez Corneille, parlant de ses propres pièces, et

chez d'Aubignac, qui mêla dans sa Pratique du thôùtre la critique

à la théorie. Sous cette réserve, Boileau fut vraiment le premier

il se constituer conseiller du public dans le jugement des écrits,

à (iitreprcndn;, sans passion personnelle, pour de pures raisons

<le goiU, de démolir (tu d'élever les réputations littéraires.

I.e public fut sur|)ris d'abord de la vigueur et de l'insistance

di^ ses attaques, et nombre de gens le priient pour un médi-
sant forcené : Montausier mit vingt ans à lui pardonner. Mais

parmi la foule des auteurs (juc le^ Satires altciguaient, certains

noms plus cruellement raillés, plus impitoyablement ramenés
sous les yeux du public, indiquaient l'intention du pucte et le sens

général ile ses attaques : dans la satire I, Saint-.Amant et Chape-
lain; (iliapciain dan> la satire VI; dans la sallic il, (J'ii'iault et
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Scudéry; Chapelain dans la fameuse parodie du Cid; Cliapelain

dans la IV^ satire ; Chapelain dans le Discours nu Roi, Chapelain dans

le Dialogue des hc'ros de roman, avec Mlle de Scudéry et Quinault
;

Chapelain encore, et Quinault, et Mile de Scudéry et l'abbé Colin

dans la Satire III; dans la satire VIH. Cotin; dans la IX« enfin, dans

cet admirable et terrible abatage de réputations, Cotin et Chape
lain, avec Quinault, Saint-Amant, Théophile, et vingt autres.

Ce que Hoileau immole, ce sont les maîtres de la littérature pré-

cieuse, leurs genres et leur goût : les froides épopées avec Chapelain

efScudéry, les romans extravagants avec Mlle de Scudéry, les petits

veff alambiqués avec Cotin, la tragédie doucereuse avec Quinaull;

c'est la poésie sans inspiration et sans travail, la négligence pro-

saïque et prolixe, la fantaisie subtile ou emphatique, les senti-

menls hors nature et les expressions sans naturel. Il fait le proci's

à toutes les œuvres où manquent et la vérité et l'art. Il oublie le

burlesque, qui est. pourtant une des principales voies par où la

fantaisie aristocratique s'est tirée loin de la nature : mais le bur-

lesque aura son fait dans ÏArt poétique.

Cependant Boileau donnait nettement à entendre ses préférences.

Il offrait à l'auteur de VÉcole des femmes des stances courageuses

et la satire II; il opposait l'auteur (ï Alexandre à l'auteur d'Asirate;

et dans une dissertation en prose, il osait humilier l'Arioste devant

l'imitateur de sa Joconde. Racine, Molière, La Kontaine, ces choix

étaient un programme. Peu à peu, le public prit conscience de la

valeur exacte des Satires : elles l'aidèrent à débrouiller son propre

goût, elles en fiàtèrent la maturité et en fixèrent l'orienlalion. Il y
prit le courage de s'ennuyer librement, et de se plaire sans scru-

pule, scion la propre et intrinsèque vertu des œuvres.

Mais les battus n'étaient pis contents, et rendirent coup pour

coup. Colia, Goras, tJoursault, Carel de Sainte-Garde, Saint-Sor'lin,

Pradon, Bjnnecorse ', de 1666 à 1689, tentèrent d'écraser l'auteur

de ces meurtrières Satires. Ils ne surent tiu'injurier grossièrement

ou chicaner puérilement. Chapelain, pratique et sournois, tout en

déchargeant sa bile dans un sonnet et dans des lettres privées, fit

retirer par Colbert à Despréaux le privilège, que le roi lui rendit

ensuite, pour l'impression de sesœuvres. Mlle de Scudéry cabala

pour fermer l'Académie au railleur de Cyrus.

1. La Satire des satires et la Critique désintéressée, de Colin (16(:)6-1607); le Sati-

rique berné en vei's et en prose, do Coras (1668); la Satire des satires, comédie,

dj Bour.-^^uU(1669); Défense des beaux esnrils de ce temps par un satirique, de Carel

de Saiule-Garde (1671); Défense du poème héroïque, et remarquff sur les œuvres

héroïques du sieur Despréaux, de Desrnarels de Saint-Sorlin (1671) ; Nouvelles Remar-

ques sur les ourraf/es du sieur D., de l'radon (168r)) ; /e Triomphe de Pradon sur les

Satires du sieur D. (1686; ; Lutrigut, de Boiinecor'se (1686) ; le Satirique français expi-

rant, de Prailou (1683).
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Roilouii ne it-pondil à aucune allatiuc ' : à quoi bon se jiistilier

d'avoii' l'ail servit- sur une lalilc parisienne des alouettes au mois

lie jitin'f ou d'avoir pillé Horace et Juvénul? a (|iioi bon démon-
trer qu'il n'avait j)as manqué à la majesté du roi, ou qu'il n'était

pas allu'o, ou (|u"il n'avait pas été h.llomié? Les deux idées sérieuses

ijtril pouvait di>tin;j!uri- parmi les invectives et les sottises, qu avait-

il à y répondre? puisipi'aussi bien l'une était un éloge : c'esf quand
i'radon lui doime le talent de poindre « en vers frappants » la réalité

vulgaire; — et l'autre exprimait bien Cf* fiu'il était et voulait être :

c'est quanti tons, successivement, lui reprochaient de n'élre (pTun

fiourgeois, et de n'entendre rien an sublime des ruelles. Il suivit

donc bonnement sa voie, et quand il eut ridiculisé ses adversaires,

par des traits si justement assenés qu'ils sont devenus insépara-

i)les de leur mémoire, et partie intéjtjrante de leur délinition, il

ex|)osa les principes de son f^oùt dans son Art pot'lique, auquel

la neuvième Épilre se joint nécessairement.

il n'y a pas à réhabiliter les victimes de Boileau. 11 y eut dans sa

polémique des exagérations, des brutalités, des exécutions som-
in;iires : nous qui voyons i|uelle(euvrc il faisait, où il tendait, nous ne

pouvons lui en vouloir d'avoir un peu vivement prié les (Chapelain et

)rs Saint-Amant de faire place aux Uacine et aux La P'ontainc. Entre

les deux luttes qu'il soutint, au temps de son triomphe incontesté,

iii 168;{, Hoilean a concédé du mérite à Chapelain, de l'esprit à

Ouinaidl, du génie à Saint-Amant, à Brébeuf, à Scudéry : est-ce

assez? En 1701 , il a donné du génie à Cotin même : n'est-ce pas trop?

On a tenté en notre siècle bien des n^hnhilitiHi ans : on a pu rel 'ver

iliéophile, Saint-.\inanl ; mais les grandes victimes surqui s'acharna

Di'spréaux, il les a tuées pour jamais, et si bien tuées qu'il ne

dépendait pas de lui-même de les ressusciter dans ses heures de

clémence, (le (jue l'on peut dire de mieux en fav«'ur de quelques-

uns, c'est que Boileau leur était redevable et continuait leur

œuvre. Chapelain fut en son temps un des ouvriers de la doctrine

classique. Mais, en 1660, il arrêtait le mouvem<Mit, loin d'y aider.

Par indécision de goût, par complaisance d'homme du monde, il

couvrait de son autorité la poésie à la mode, les précieux, les

négligés : il n'était plus fju'un obstacle, dont il fallait à tout prix

débarrasser la littérature. Kt de la, la complète, et nécessaire, et

irrévocable exécution des Satires.

1. II se donna \c. lorl (loiirlanl dfi recourir ii 1 aiilorilô pour empiîchnr la rcpréseu-

lallon de la remédie de Boiirsault.
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3. l'art poétique.

\JArt poi'tique a ses défauts : une Jacijjc de l'esprit de Boilcan

y apparaît. Son exposition est incohérente, alors que sa doctrini'

est d'une parfaite cohésion. 11 pense par saillies; il n"a pas la t'acultc

oratoire d'enchahier, de subordonner, de l'aireconverger ses idées.

Elles jaillissent séparées, rayonnant autour de quelques foyers

principaux. Quand il veut les relier directement I une à l'autre,

ces ponts quil établit, et qui sont ses transitions, sont aussi mala-
droitement jetés que possible : rien de plus ridicule que les Irait'

sitions du second chant. Le quatrième chant tout entier est un
appendice dont on ne sent pas d'abord l'utilité : il n'y est pas
question de littérature, mais de morale. Fùn voici le sens : Boileau

n'a garde de poser la moraJilc comme un des éléments consiifutifs

de l'œuvre d'art : seulement, il l'exige de ra.rl|ste. Si la vérité, la

sincérité sont les lois suprêmes de l'art, if n'y a plus lien, dès que
l'artiste est honnête homme, d'exiger qu'il ait le dessein formel et

particulier de faire une ojuvre morale : quoi qu'il fasse, il la fera

morale, en vertu de sa nature. Et voilà pourquoi Bodeau poursuit

le débraillé, le parasitisme, l'envie, la bassesse chez les poêles,

comme les chevilles ou le galimatias dans les vers. Mais il n'a pas
marqué nettement la liaison de ses con.seils moraux à ses règles

esthétiques.

Quant au fond, Y Art poétique préjuge une grande question : y a^^

t-il une beauté, partant un goût absolus? Boileau n'en doute pas,
et n'estime pas que certaihe7s Tonnes littéraires soient liées à cer-

tains états de civilisation, ni que l'idéal poétique puisse être relatif

et variable selon le génie des peuples. Aussi ne s'est/-il pas soucié

de ce qu'on appelle l'histoire littéraire, l'élude du dé\^ropperaent

des littératures et des genres, l'examen des conditions et des

jnUicnx, qui dans une certaine mesure déterminent la diiection du
génie littéraire et les formes de son expression. Cela se sent dans
VArt pvéliqne : il ignore tout ce qui n'est pas la littérature, et une
bonne partie de la littérature. Tout le mo^en âge lui échaj[)pe,

comme à presque tous ses contemporains : il voit Ih' xvr siècle

moins netlement que Chapelain ou Colletet. .Même dans l'antiquité,

il se représente très confusément, très inexactement, d'après

Horace et Arislole, la naissance et les progrès du théâtre : il n'a

Itas l'iiléc de ce qu'est une ode de Pindare et de ce qui la diffé-

rencie d'une ode de Malherbe; il n'a pas sur Homère les inquié-

tudes ingénieuses d'un abbé d'Aubignac '; Homère est un très

1. Conjectures académiques, ouvrage posthume, Paris, 1715.
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-land, très prand monsieur. \o. plus fort ot le plus adroit article

Hirnii ait jamais vu. Ainsi s'oxpliquc la confiance de Boileau en ses

« lè^'lt's '.
; ellos déllit^ssciil la perfoctioii (ib^attur, univerAelle, néces-

S'iirc, celle où doivcnl tendre toutes les œuvres qu'on fera, et

fl'après la(|uelle ou (/(>/< juger toutes les (inivres qu'on a laites, il y
a Ji» type «lu sonnet, un type de la Iragi'flit^, un type de l'épopée :

absciluinent coninn' dans un [iroblème de rn;illiéniatiques il y a

une solution vraie, à l'e.xclusioii de toutes lus antres. Quelffue

élroilesse tic yoût résulte nécessairement do Ci' ri;,'orisme dof,'-

matiqne.

Itoilean a séparé les genres avec tiop de |)ri''cision. Un est revenu

anjourd'lini île leur confusion, el l'on reconnaît (juc leur distinc-

tion est l'ondée en raison Mais il faut que ce soit la nature même
qui les distingue f t les maintienne, comme elle maintient à peu

près les espèces animales. C'est affaire à l'e.xpérience de montrer
s'il y a des formes mixtes qui soient Icgiliines, c'est-à-dire viables

et permanentes. Boileau a parqué trop soigneusement les cspècts

littéraires : il les a multipliées aussi trop facilement. Il a compté
comme espèces de simples variétés : élégie, ode, sonnet, ballade,

chanson, il n'a pas vu que tout cela, c'étaient les variétés de Vcs-

pcrc lyrisme; tout à la description des variétés, il n'a pas aperçu

la définition de l'espèce. Il n'a pas saisi non plus le lien plus délicat,

mais non moins réel, du bucolique à l'épique.

Il y a, dans le détail du poème, des incohérences ou des erreurs

que les principes même de Boileau devaient lui faire éviter. Séduit

outre mesure par les anciens, il a loué dans l'églogue précisément

le manque de réalité : cédant trop complaisamment au goùl mon-
dain, il a préféré la <• mignardise » de Térence au robuste naturel

lie Molière. Il a défini l'épopée comme Chapelain ot Scudéry, < un

roman héroïque en vers, merveilleux, allégorique et moral » : par

superstitiorf d'humaniste, il a, contre Desmarets ', maintenu la

mythologie dans la poésie française comme un système d'élégants

symboles, sans s'apercevoir (juel démenti il donnait ainsi à son

vigoureux réalisme; et par une lé;;èreté de bourgeois indévot, il a

estimé que le « diable » des chrétiens était toujours et partout un

objet ridicule : ce théoricien de la poésie fermait tout bonnement
ta poésie au sentiment religieux.

.Mais on a tort de lui reprocher des omissions : dans son Art poé-

li'jxip, il parle des yeurcs prtiHiques, de ceux où le vers est esscutiel,

et i|ui ne subsistent pas quand ou renlùve, comme le sonnet. Iode,

r'''po|>ée, la tragédie même. Mais pi»ur([uoi parlerait-il de la Fable

î

I. Uiî-mirUs, Discours impriiu' dnnâ lïd. do Clovii do 107J; Défense du poiine

liéroKjue (1C74).
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il l'omet comme le con(e, comme lVpi/>v, comme le genre didactique,

qui tous peuveul se traiter égalemeut eu prose et en vers.

La part marquée, aussi grande que possible, aux imperfections do

VArt poétique , il y reste une grande et forte doctrine, faite de doux
pièces finement ajustées : elle combine le rationalisme modorno
avec restliotique gréco-romaine; elle mêle les deux courants du
cartésianisme et de Ihumanisme.

Le point de départ de ÏArt poctique est celui du Discours de la

méthode : la raison, départi^ à tous, est en nous lafacultô supé-

rieure, dominatrice et directrice des âmes, douée spécialement de
la propriété de discerner le vrai du faux. Toutes les pensées et les

expressions des pensées doivent avant tout satisfaire la rai.son :

Aime/, doncla raison : que toujours vos écrits

Empruntent d'elle seule et leur lustre et leur prix.

La raison fait donc la beauté : donc encore, la bem^é sera quelque
chose iVabsolu, de constant, d'imiversel ,^ciiv ce sont là les trois

caractères par lesquels les choses satisfont à la raison. Mais ainsi,

la beauté sera identique à la vérité :

Rien n'est beau que le vrai.

Mais, le vrai, h son tour, c'est la nature

Mais la nature est vraie....

Et elle porte avec elle son évidence :

...lit d'abord on la sent.

Ainsi la nature^ fournit à la poésie un objet universellement et

immédiatement connu pour vrai, par la représentation duquel la

poésie fournit un plaisir raisonnable, c'est-à-dire universellement

et constamment perceptible à tous les esprits : voilà la première
idée fondamentale de VArt poétique. Raison, vérité, nature, c'est

tout un '; et Boileau, par ses formules favorites, qui' ont révolté

tant de lecteurs superficiels, pose seulement en principe le respect

du modèle naturel.

La doctrine qu'il établit est franchement « natu raliste ». Quand

I Voir la raison identifiée a la passion, quand la passion est la nature a. rendre,
dans ces vers de Molière, Misanthrope, I, 2 :

Et ne voyez-vous pas que cela vaut bien mieux
Que ces coli6chels doul le ho» sens murmure.,

Et que la pa»sion parle là luiile pure'f
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il n^piMo : < Tout iloil lomlro au hou sens •., il nV-tonn'o pas jtliis

i'itnaf^iiiatioi) (jn'un peintre qui recommande à ses élèves (îe taire

« «laprès iialure ». Il [iroscril la fantaisie, l'esprit : il cxif,'e la

probité, l'oubli iJo syi-njAino. la concentration de toutes les forces

de~Tesprît, de toates les ressources du métier dans l'expression

du pur caiacleie de l'objet. Ce « naturalisme », c'était précisément

ce qui mani|uait aux viftimes des Sutires, dont l'ordinaire défaut

('•tait de déformer la nature ou de l'exclure.

L'imilation de la nature est le principe de la beauté dans la

jiOfsie : mais ijui-lb; nature imitera-ton? jusiju'à quel dei;ré sera

poussée l'imitation? Le lem[)rrainent de Fioileau — les i^ataea

pittoresques en donnent la preuve — le poussait à répondre :

ïoute nature est objet de l'imitaliou artistique; et l'imilation n'a

pas d'autre limite que l'identité avec l'objet. Mais son goiU a refréné

son tempérament. Sous l'innuence de certains préjugés contem-
porains, il a posé certaines bornes étroites au domaine, et certaines

rcstiictions fâcheuses à l'exactitude de limitation artistique. Cepen-

dant, si l'on ne s'airéle |*.s aux détails, on voit que son but reste

en somme léquivalence de l'image à l'objet, la vraisemblance

(an sens étymologique), lillusion. Voyez comment il loue la vérité

des personnages dans Térence :

Ce n'est plus un portrait, une image semblable :

C'est un amant, un lils, un père véritaUe.

Seulement, l'ai't ayant pour objet un plamr, la ressemblance doit

aller jusqu'où le plaisir cesse; l'imitation d'une réalité hideuse ou
horrible d^it^être a.'/rédfc/e. Sinon, on sort de l'àrT

En général, aussi, le champ de l'imitation n'est borné que par

les caractères intrinsèques du vrai et du rationnel. II n'y a pas de

science du particulier, ni de l'exception : il n'y a vérité qu'on il y
a universaliti* el permanence. La nature que la poési»; imitera sera

donc la nature commune, celle qui est partout et toujours, les

objets qui existent en vorurrle ses lois éternelles, non pas les acci-

dents de l'individualité, ni les bizarreries des phénomènes mons-
trueux. Ainsi la tiagédie ne peindra pas les individus, Néron ou

Auguste, mais des types liumains dans les apparences .\ugusle ou

Ni-ron. On remarquera, en passant, que sous ce {)rincipe tombent
r/j«'s<o/rc, expression des formes passagères, perception des 'liffr-

rcnces et non de l'identique, il le h/rismc, manifestation du sub-

jeclif, émanation de la plus intime individualité II y avait moyen
de les sauvei', en vertu .même du naturalisme : mais ni Hoileau ni

le xvii" siècle n'y ont songé.

Dans son naturalisme. Roilean trouve le moyen de fonder en
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raison l'adiniralion, l'imilalion des aiicieiis. Ils sont grands, parce

qu'ils sont vrais : ils ont su voir, ils ont su nnulre la nature. Et

c'est la nature reconnue dans leurs œuvres, qui nous ravit. Ainsi

ils peuvent nous enseigner à voir et à remlre. L'immortalité de

leurs œuvres garantit l'excellence de leur méthode. Donc, l'anti-

quité, c'est la nature; et imiter l'antiquité, c'est user di>s meil-

feursliioyens que l'esprit humain ait jamais trouvés pour exprimer

la nature en perfection. Voilà comment Boileau achève l'œuvre

commenc-èe il y a plus d'un siècle par Ronsard, et fait triomi)her

définilivement la doctrine qui voulait régler la poésie moderne
?ur l'idéal ancien, sur les modèles anciens. 11 n'y parvient qu'en

la réduisant au rationalisme. Du coup, l'idolâtrie serviie du
XVI'' siècle est transformée en estime raisonnable.

Mais il vaut la peine d'y faire attention pour consoler ceux qui

ont cru le génie français opprimé par le culte de l'antiquité : la

raison ne reçoit dftjoi que d'ejlfizjijéme ; et, du moment que c'est

la nature qu'on aime dans l'antiquité, il pourra bien arriver que
parfois (comme dans l'épopée ou l'églogue) on reçoive pour vraie

nature ce qui n'existera pas hors des œuvres anciennes; mais il

arrivera bien plus communément qu'on trouvera dans les œuvres

anciennes la nature conteraporatrre, crue éternelle ; et si elle n'y est

pas, on l'y trouvera cependant. En d'autres termes, le xvn'= siècle /?

fera les anciens à son image, plus encore qu'il ne se fera à l'image

des anciens, et — son absence de sens historique venant en aide

à son rationalisme — il modernisera l'antiquité.

Il résulte de ce qui précède que la perfection de la poésie ne

consiste pas dans la nouveauté : et Boileau signale au contraire la

nouveauté comme une des plus dangereuses séductions. qui puis-

sent' égarer un poète. Il ne faut se soucier que de la vérité : les

âmes et les arbres d'aujourd'hui sont pareils aux àmês et aux
arbres d'il y a deux mille ans. Mais l'originalité jaillira de l'étude '

sérieuse du modèle, et de l'effort consciencieux pour y égaler

l'irailalion. De là vient qu'on peut reprendre sans scrupule les

sujets des anciens : une fable de Phèdre, une tragédie d'Euripide,

une comédie de Plante. L'invention demeure entière dans de vieux

sujets. On conçoit aussi pourquoi il n'y a rien de serviie dans le

respect de Boileau pour les œuvres consacrées par le temps. Le
consentement universel est signe pour lui de vérité : si trente siè-

cles et dix peuples ont adoré Homère, c'est que ces siècles, ces

peuples ont reconnu la nature dans Homère; et il y a chance
qu'elle y soit, si tant d'individus si différents de mœurs et de goût

l'y ont vue.

L'imitation des anciens fournit à Boileau le moyen de trans-

former en forme d'art l'observation de la nature. Elle l'aide à



«i04 I-F.S GRANDS ARTISTES r.LASSlQl'ES.

(•vilcr i'riMicil <lii posilivismo lilli'-rairp, i]tii est la rn'-t.'alion cl la

su|>j>i-ession fie l'art, (^est là <ni(; cuiulnisait le latioMaiismo carlé-

sitMi, (|iii, traitant scienfifiiimmrnt la poésie, devait mccoiinailic la

nature et la valeur de la forme poélique : ny voyant «lue k-s

siV/Jics des iiléi's, il n'y exi^'O que la clarlé cl la justesso, il la réduit

à un syslènio d'abstractions. (Irûce aux moilèles anciens, qu'il eut

le inéiile de comprendre cl de sentir eomme œuvres d'art', Boileau

maintint la notion de l'art dans lalittéralurc. ^

A viai <lire, la Iransformation de son naturalisme scientilique en

iialmalisme estliétiiiue ne se lit i)as sans quelque peine. La soudure

des deu.x doctrines n'est pas toujours très hien faite, et l'on sent

un |iou de difficulté à mellre partout d'accord la rcrUô, équivalent

lalioiincl de la nature, avec Invraisemblance, qui en est l'expression

artistique. Cependant on saisit sa pdtisée à travers l'insuffisance

de l'expression : il faut la vérité, et il faut la vraisemblance; la

vraisemblance, c'est la vérité rendue sensible par une forme d'arL

On a souvent attaqué fJoileau sur la p;irt qu'il faisait à l'art. On
lui a reproché d'étouffer l'imagination par des régies sévères : rien

de plus indiscret et déplus faux. Enseigner le dessin, ce n'est pas

com[irimer, c'est armer le génie du peintre. Si on relit le débull

de l'Art poétique, on y trouvera sans peine que Hoileau exige]

du poète la vocation, le don naturel et spontané. Il croit même
— avec raison — que les aptitudes poétiques sont spécialisées

pour l'un ou l'autre des principaux genres : on est épique, ou_
élégiaque, ou dramatique. Si l'on n'est pas né poète, il ne faut

pas faire dé~vers, et si Ion n'est pas né poète épique, il ne faut

pas faire d'épopée. Cela dit, Boileau passe. Pourquoi"? parce qu'il

n'y a pas d'enseignement qui donne le génie. Il s'adresse à ceu.v

qui l'ont, et il va leur apprendre le métier.

KsI-il litile aujourd'hui de justifier l'importance que Boileau

attribue au métier, de prouver que le génie ne dispense pas du

métier, et qu'il n'y a pas de cher-d'o'uvre sans métier".'' Jamais Hoi-

Irau ne fut plus artiste que dans son estime de la ti:chniqu>'. Tout

le premier chant de VArt poétique n'est qu'une exposition des

|)rocédés essentiels de la technique classique. Il pose les lois do

la versification, qui sera correcte d'abord, mais aussi harmo-
nieuse, expressive; il pose les lois du style, qui sera correct et

clair, mais efficace et expressif, les lois de la composition, qui

sera juste et proportionnée : vers, langage, jdan, ce sont trois

moyens, qui doivent concourir à approcher l'objet naturel, sans le

déformer, de l'esprit du lecîëûr.
~' "

Puis il passe aux ijenrca T'VSZ' ucnre^, subdivisions des arts, sont

comme eux des conventions qui font abstraction d'une partie des

caractères naturels pour on raelire quelques-uns en lumière. Les
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règles des genres se tipent de leurs délinilions; et rimil.ition de la

nature se détermine, en sa manière, par les règles du genre que

l'auteur élit. (Ihez les anciens, les genres se dislinguaienl par la

forme, par le mètre : chez nous, ils se distinguent suiloul (du

moins les principaux) par le fond, par l'impression, la forme res-

tant libre dans une large mesui-'ê!^ La Renaissance et le xvii^ siècle,

par conséquent Boileau, mêlent la théorie ancienne et l'idée

moderne, boileau délinit un certain nombre de genres fixes, où la

couleur, liuipression peuvent variei-, non le mètre; il énonce minu-

tieusement les règles du sonnet, pour qui il semble avoir la dévo-

tion d'un précieux, ou d'un Parnassien! D'autres genres, surtout les

grands genres, sont délinis par le caractère intellectuel et senti-

mental de leur imitation : satire, ode, épopée, tragédie, comédie.

Les règles formelles y sont peu nombreuses, et connues, comme
les unités dramatiques, que Boileau énonce en deux vers, ou la

coupe en actes, qu'il ne se donne pas la peine d'indiquer.

Les glands genres, où Boileau s'arrête en son 3» chant, sont;

l'épopéi, par tradition antique, et par respect d'Homère et de

Virgile, la tirg'die et la comédie, par tradition aussi, mais sur-

tout par sentiment de leur importance actuelle, par goùl personnel

et conscience du goût commun de son siècleJU demande à la tra-

gédie la vérité, l'inlérêt, la passion; je n'insisterai pas sur l'idée

qïTîrnous donne d'une tragédie psychologique et pathétique, com-
posée par un artiste curieux et scrupuleux : c'est inutile; cette

tragédie dont Boileau nous développe la formule abstraite, nous

la retrouverons tout à Theure, vivante, dans Racine. Car c'est à

Racine qu'il a constamment songé : Racine avait réalisé son idéal.

Molière ne l'a pas satisfait : il a préféré Térence, plus par préjugé

iMimlâni que par superstition pédante. Car, ici, Boileau a subi le

joug fâcheux de ses idées d'homme bien élevé : il a voulu imposer

à la comédie le ton des salons, par suite il ne lui a laissé à peindre

jue la vie des salons. 11 donne d'abord le principe naturaliste :

Que la nature donc soit votre élude unique. '

Mais il le restreint aussitôt :

Étudiez la cour et connaissez la ville.

Voilà pour l'objet : quant à l'expression, il la veut fine, délicate,

observatrice de toutes les bienséances mondaines. Cela mène à la

comédie spirituelle du xvm® siècle : Destouches, Gresset, Collin

d'Harleville, voilà ce qui peut sortir de la théorie de Boileau. Il n'a

pas vu que la source vive, inépuisable, où s'alimente la comédie,
toute la comédie, même la plus haute, c'était la farce populaire, et
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l'iu la plai>;.(iiltMi<> iiuMlfriif : de lii sa rigii»Hir coiilre Molirro. qu'il

.lunve lro|) ixitiilr, ciiloiuli'Z Irup cliriud, trop Iraiic, liop f^rossiè-

(•eniPiil vivant. Voil;^ la grande rircur et lu pramie inconséquence

le Fioilean dans sa ihcorie du comique : et c'est autrement grave

pie de proscrire le mélange du rire et des larmes, que de con-

damner à l'avance le tlnuiu', les piùcca mixtes.

Il y a un point où le nalnialisiue .ciiissiquc diffère beaucoup de

(dui de nos contemporains 11 ne regarde pas seulement robjel;

il regarde aussi l'esprit liumaii), auquel il veut présenter l'objet;

•l tant par une règle d'urbanit»!^ mondaine qi;e par une tradition

tilistique de l'antiquité, il fait effort pour présenter l'objet par

.es ciiractères agréables à l'esprit. Il se donne pour mission de

inettre_en çpnilact_.les iieux natures, celle des choses et celle du
public, et il tient compte de l'une aussi bien queTautre. C'est ime

chose curieuse que cet art du .wii^ siècle, qu'on accuse de n'avoir

connu que la froide raison, est celui qui fait le plus une lui

d'adapter la nature à l'esprit et qui pose nettement le pla'isir

comme sa fin suprême, comme la condition nécessaire et presque

suflisante de la perfection. A latrngédie, il donne un ordre d'émo-

lions; à la comédie, un autre : et la représentation nvne des choses

ne lui suffit |)as, si on ne donne à celte représentation un agiè-

,'nent ou pathétique ou plaisant. Et voilà encore qui limite le choix

I ou détermine l'expression des objets : il en faut extraire, ou il y
faut insinuer un caractère aejisible, par où ils soient doux à lïime.

Cette méthode n'est pas sans danger, elle peut mener à Intmaniscr

la nature à l'excès ; mais le génie consistera à trouver des agréments
dans la vérité, et à faire que le plaisir du public soit attaché aux

mêmes choses où consiste la fidélité de l'imitation.'-

De cette conception du but de l'art, résultent certaines particu-

larités du langage de lioileau : au vrai, au simple, au nalureL qu'il

réclame, s'ajoutent des expressions faites d'abord pour inquiéter :

le pompeux, le nohie, le (in, ['mjrrmcnl, Vornement. En général, ces

mots (|ui impliquent une intervention de la personne de l'artiste

et une accommodation de la nature à l'esprit, se rapportent à

l'idée, que l'art ne saurait .se passer de plaire. Sa fonction consiste

à établir un rapport entre les choses et l'esprif, de façon que
l'esprit gjûle la vérité des choses. Mais la grande loi reste tou-

jours la vérité, d'autant que ces natures tout intellectuelles du
xvii" siècle ne sauraient se plaire aux objets où leur raison ne

trouve point de vérité. Il ne faut pas par conséquent attacher

trop de sens, ni un mauvais sens, à toutes les expressions de

hoileau qui nous semblent des dérogations à la probité ordinaire

de son naluialisme. J'ai signalé ses défaillances particulières :

elles n'ahèient point la portée générale de sa doctrine. Il faut en
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le lisant hien dédiiir los mots dont il se sert, ei l'on verra, par
exemplf, (inaml il trouve du sublime dans une piiraso assez vulgaire

d'Hérodote, ou quand Ménage en trouve dans la satire des Enihavras

de Paris, on verra que pour Boileau et pour Ménage, pour les gens

de ce temps-là, le sublime répond à peu près à ce que nous appe-.

Ions l'inlensilé expressive du langage.

Voilà, dans ses grandes lignes, la doctrine de VA)^ pof'tique. Le
poème eut un très grand succès. F,e siècle y reconnut son goi')t, un
peu parce qu'il n'y remarqua que ce qui était adéquat à siui goùl.

I,a querelle des anciens et des modernes, dont nous parlerons en

son temps, montra que l'accord n'était pas parfait entre l'auteur

de VArt poctique et le monde qui l'admirait. Mais, au contraire,

l'accord était parlait entre Boileau et le groupe des grands écrivains

qui ont illustré la fin du siècle : Vurl naturaliste qu'il s'est appliqué

à définir nous donne la formule même des chefs-d'œuvre. Il a eu
conscience de ce qu'on pouvait faire en son temps, et il a aidé de
plus grands génies que lui, La Fontaine, Racine, Molière, à en
prendre conscience. De là l'autorité qu'ils lui ont reconnue. Ne
serait-il que le théoricien du xyii»^ siècle, sa place dans notre litté-

rature serait grande. Mais il se pourrait que son naturalisme, dans
lequel un rationalisme positiviste se combine avec la recherche
d'une forme esthétique, et qui pose ces trois ternies comme iden-

tiques ou inséparables, plaisir, beauté, vérité '. il se pourrait que ce

fût en sonmie la doclrinnilléraire la plus appropriée aux qualités

et aux besoins permanents de notre esprit '.

1. Voir les Pensées de Pascal sur le style et sur l'éloquence, notamment éd. Havet,
Vil, 27, et XXIV, 87.
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MOLIERE

He Jodelle à Molière. La comédie précieuse de Corneille. Comé-
dies espagnules el italiennes : In Menteur. Premières es(]iiisscs i\<-

caracli-res. ranlaisie cl boiilîonnerie. Les farces. — 2. Molière :

vie el caractère. — 'i. Son univre : le style. Les plagiats. Objet ilc

la comédie : le vrai, plaisant et instructif. Les règles. La plaisan-

terie. L'intrigue, i-es caractères : ty{)es du temps el types géné-

raux. Puissance de l'observation et justesse de l'expression. —
•'». La morale : complaisance pour la nature; opposition au chris-

tianisme. Nature et raison. Caractère pratique et bourgeois de

cette morale : le mariage el l'éducation des tilles. Place de .Molière

dans notre littérature. — ii. Molière n'a pas fait école. Comédies

boulîonnes. Comédies d'actualité ou de genre, La fantaisie de

Kegnard; le réalisme de Dancourt et de Lesage.

J'ai pu relarder le tableau «lu développement de la comédie,

conmie celui du dévei(i|)petnotit de la lra(.,'édie, et pour les mêmes
raisons. 11 nous faut luaiiilenaiit remonter au.x origines, c'est-à-

dire à l'année 1552, où Judollc l'ait représenter, à là suite de sa

ClôoptUre C'i]>tive^ une comédie iulilulée Emjnie, ou la llincnutir,

el même un peu au delà, aux prenii rcs traductions de Térence ou

de l'Arioste '.

\. DE JOPKI.I.E A MOI.IEHE.

Notre comédie du xvi" siècle, depuis V.Xndrienne jusqu'aux trois

dernières' comcdieiiiîéTârivey (Io40-16M), n'est qu'un reflet de

l.i comédie des Italiens. Ici nous n'avons même pas besoin de

remonter aux anciens': Charles Kslienue, Honsard, Bai'f * se met-

I. Truil. il(! VAnilrifime. par Ch. Kslienue ^16-iO); trad. anonyme «les .^iipposili <lo

l'Arioalo (ISSr.;.

a. Trad 'iol'lulus, par Kunsard ; du JI/i/My/ocio4i(» dan» le Taillebras do Baîf (l.'iGT).
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tent en face de Térence, d'Arislophane ou de Plante ; mais leur

exemple n'est pas suivi. C'est aux Italiens ' qu'on va directement,

et exclusivement. Leur exemple vaut assez pour imposer la prose
à certains de nos auteurs, en dépit des exemples contraires des
anciens. Intrigue, dialogue, types, comique, tout vient d'eux, et

ceux qui essaient ou se vantent de faire des compositions origi-

nales '', ne se distinguent pas du tout des traducteurs.

Les pièces sont très intriguées^ les conversations longuement
filées, les types soigneusement caractérisés et poussés tantôt dans
la vulgarité réaliste, tantôt dans la fantaisie bouffonne, marchands,
bourgeoises, entremetteuses, ruffians, capitans, parasites; les situa-

tions et le ton vont aisément jusqu'à la plus grossière indécence.

Celte comédie est sans rapport dii-ect avec notre vieille farce fran-

çaise : les jeunes filles et l'amour, avec le dénouement du mariage,

y tiennent une telle place que cela seul suffit à séparer les deux
genres. Les rapports qu'on serait tenté de trouver entre eux
s'expliquent soit par la nature et les origines de la comédie des
Italiens, soit par l'étrange liberté des mœurs et du ton dans toutes
les classes en France au xvi® siècle.

Quelques pièces, comme celle des Contenta d'Odet de Turnèbe
(lo8>), valent }iar la franchise du style, qui dissimule le factice

de ces arrangements de sujets étrangers. L'œuvre la plus consi-

dérable du xvi'' siècle, et par le nombre et" par le mérite des pièces,

est celle de Ljidvey-^: on a de lui neuf comédies, toutes prises_iiux_

Italiens'. Ses prologues mêmes ne sont pas originaux : de là vient

"qu'il "signale les œuvres anciennes auxquelles chaque pièce doit

quelque chose, et fait le silence sur les œuvres italiennes dont
toutes ses pièces sont traduites. L'auteur italien faisait hommage
aux anciens de leur bien, et l'auteur français l'a suivi : mais il

n'a pas eu de contact direct avec eux. Ainsi, dans sa comédie des

Esprits, Larivey n'a vu Plante qu'à travers Lorenzino de Médicis,

et la fusion de VAululah'e et de la Most llaria s'est offerte à lui

toute faite dans l'Aridosio du prince florentin. Comme les tragé-

dies du même temps, les comédies étaient représentées dans des
collèges ou des hôtels princiers, et les recueils de Larivey furent

sans doute imprimés sans qu'aucune des pièces qu'ils contiennent

eût été jouée *.

1. Le Negromant de J. de la Taille, les Déguisés de Godard sont d'après l'Arioste.

•2. J. de la TaiUedans les Corrivaux (1574) ; Odet de Turnèbe dans les Contents (1584),

3. Dolce, N. Bonaparte, Lorenzino de Médicis, Grazzini, Gabbiani. Razzi. Pasqua-

liçro. Secchi. Pierre de Larivey, né vers 15iO, mourut après 1611. 11 fut chanoine de

Sainl-Étienne de Troyes. Il traduisit les Facétieuses Nuits de Straparole (157-?). Il

était d'origine italienne.

4. Éditions : Œuvres de Jodelle, J. de la Taille, etc.. E. Foumier. le Théâtre fran-
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Ave»' ses méiiles de slyle el de pillon'stjiic. la comédie du

\\r siéf.U; esl tloiii-, purement lilloiaire el aiiiliciclle. Au&si le

I

genre ilisparut-il à peu prés avec l'écule de Ronsard. Lorsque

1 Hardy fonda, ou du moins or^auisa le llioàlre nouveau, la comédie

/ n'y eut point do place : la cliosi' s'ex[)li(pie toute seule. La liagi-

i comédie et la pastorale, (pii claieiil plus en laveur cpie la tragédie

même, enlermaient «jueltjucs éléments de la comédie : les aulies

étaient détenus par la farte, qui, dans les représentations, suivait

à l'oidinaire la traj^-édie el la comédie Celte farce, toute populaire

el grossière, était Ires en laveur' : à IHolel de Bourgogne, Gros

Guillaume, (iaultier Garguille, Turlupin faisaient les délices du

publie, et l'on goûtait les Prologues bouffons de iJruscambille. Au
Pont-Neuf, devant la boutique de l'opérateur Mondor, son Irèic

Tiibaiin s'immortalisait par des parades. Tragi-comédie el farce

rendaient !a coméilie inutile. Aussi (le second recueil de Larivey

mis a part; ne s'éloniiera-l-on pas de ne pas rencontrer plus de

quatre ou cinq comédies entre 1598 el 1627.

i La comédie fut rétablie par Rolniu (16'J8, ou plutôt 1030), Cor-
' neille (1629), Mairel (16321^. Le"Uï(I~^l Horace, en déterminant la

/ Tragédie, en la purgeant de comique, aidèrenl la comédie à se

définir; un peu gênée, el ineerlaine de sa limite tant que se soutint

la Iragi-coniéilie. elle élimine pourtant peu à peu le tragique. Les

œuvres se multiplient : Desmarets (1637), d'Ouville(l64l), Gillet de
la Tessonnerie (Ib'rJ), Scarron ilOi.ij, Boisroberl (1046), Th. Cor-

neille (1647), Quinault (16331, r,yrano de Bergerac et frislan (1034)

enrichissent le genre et le conduisent à Mofiere. Mè»;ie de 1649 à

1056, îa comédie prend le pas sur la tragédie : sa vogue est paral-

lèle à celle du burlesque.

Dans cette période (1027-103S), la couleur delà comédie est à

/ peu près trouvée dans l'exclusion du pathétique; mais on cherche
I la matière, et l'on tente diverses directions. Tout au début, alors

que les comédies étaient rares encore, Corneille (il une tentative

des plus originales-'. Il créa une comédie à peine comique, toute

spirituelle, qui était la peinture, non la satire ni la charge, de la

société préjjhiu^e : il y introduisait des honnêtes yena sans ridicules,

qui avaient le ton, les manièn.'s, les idées du monde; il montrait

; ï aux XVI» et xvii' siècles, Paris, ia-8. Viollel-le-Duc. Ane. Théâtre français, HihI.

elzév.. t. IV-VIl (les tomes V-Vl, el VI, p. 1-197. i-.onUennent Larivey). — Aconsalter:
K. Cliasles, la Comédie au xvi' siècle, Paris, 1862.

I. On trouvera une farce de l'IIolel de Bourgo^'ne au tome IV des frères Parfaicl,

||. •.*3i, et dcu.T farces de Tabariii dans Kournier. recueil cite.

i. .Mairet donna les Galaitti-ries du duc d'Ussone, ojuvre italienne de goùl el de
facture. — A consulter : E. Oanheisser, Studien zu Jean da Mairel'i Leben und
Wirken, 1888, in->).

3. La Veuve, la Galerie du Palaii, la Suivante, la Place Royale.
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avec un jSOiU curieux de léalilé certaii.3 lieux connus <ie Paris,

la galerie du Palais avec ses marchands, ses boutiques, son va-et-

vient d'acheteurs et d'oisifs. C'est une comédie où on n'oublie

pas l'heure du dîner, où un amant éfiûn(iuit, sans se tuer ni

perdre l'esprit, s'en va faire un tour de six mois en Italie. Cadre

et fond, caractères et milieux, tout est d'une vérité fine dans ces

œuvres sans précédent et sans postérité. Corneille fut seul à

exploiter cette veine; encore l'abandonna-t-il bientôt lui-même,

pour se tourner vers l'imitation des Espagnols.

Car, en ce temps-là, les anciens fournissent assez peu; les Ita-

liens, davantage '
: mais le grand fonds où l'on puise, et où puisaient

du reste eux-mêmes les Italiens du xvii*' siècle, c'est le répertoire

espagnol. Rotrou, d'Ouville, Boisrobert, Scarron, les deux Cor-

neille - s'attachent à Lope, Tirso, Rojas, Alarcon, Moreto, Calderon,

adaptant, coupant, ajoutant, transformant au gré de leur fantaisie,

et parlois à la mesure de quelque acteur. Le Menteur de Corneille

(1644) est la plus charmante, la plus originale, et la plus fran-

çàtSFl3e ces adaptations. On en a parfois bien surfait l'influence.

Elle tire sa valeur surtout de son style qui est d'une qualité

rare, et du tact avec lequel Corneille a déterminé quelques-unes

des conditions du genre : il fixe la comédie dans son juste ton,

entre le bouffon et le tragique; il marque le mouvement du di^
loguë, vif, naturel et agissant; et, bien qu'il n'ait pas précisément

dessFné de caractères, il place dans la forme morale du person-

nage principal la source des effets d'où jaillit le rire.

Mais ce dernier mérite se rencontrera mieux dans certaines

œuvres moins délicates de goût et de style, qui, avant et après le

Menteur, dirigeaient plus nettement la comédie vers son véritable

objet. Les Visionnaires de Desmarets de Saint-Sorlin (1637)^ sont

la première étude de caractères généraux qu'on ait faite d'après

nature, avec intention formelle de placer le plaisir du spectacle

dans la fidélité de la copie : et ces caractères sont des types

1. Des anciens viennent les Sosies et les Ménechmes de Rotrou (1632 et 1636). Des

Italiens, la Sœur du Rotrou (laSorclla do J. B. délia Porta), l'Amant indisent de Qui-

nault, l'Étourdi et le Dépit de .VIolière, etc. — Les types de parasites et de mata-

mores, si souvent introduits dans les comédies d'alors (Corneille, l'Illusion comique,

1636; Tristan, le Parasite, 1654), viennent de lu comédie italienne et latine.

2. Rotrou, la Bague de l'oubli, Diane; d'Ouville, l'Esprit follet; Boisrobert, <'/«-

connue, la Belle invisible; Scarron, Joddet ouïe Maître valet; Don Japhet d'Arménie,

/'t'colier de Salamanque; Th. Corneille, les Engagements du hasard, Don Bertrand

o'e Ciijarral, le Geôlier de soi-même; P. Corneille, le Menteur et la Suite du Menteur.

'i. Jean Desmarets de Saint-Sorlin (1595-1670), l'autejr de Clovis, l'adversaire de

Nicole et de Boileau; Cyrano de Bergerac (1019-1655), l'un des plus extravagants

fantaisistes du temps; Gillet de la Tessonaerie (1620- vers 1660), conseiller à la cour

des Monnaies, débuta dans la comédie par une adaptation du roman de Sorel,

Franc^Qn.
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I idicnlps (le In soci«^té polie. Le Pédant joui! de Cyrano (1654) ' est une

triivro t^normo et tlispantp. ofi n-ssorlenl des parties d'excellente

conv-tlio, pt iiolainmcnt un.- vi^oiipMisp étude de paysan niais et

lihuid. /.'• ('iiinpn(]nnrd de GilU't de la Tfssonnerie (KioT) est nm-

p.'iiilure saliriipio de la >,'rossiùrelt; provinciale, dont s'égaient la

cour et la villr. Il y a dans ces trois (puvres les éléments d'une

comédie de uM-urs. iina^'e des travers attribués à chaque classe

cl dos ridirules sociaux : il y a dans les deux premières rpielques

éléments d'une comédie de caractères, largement humaine. Et

n'étant point laites d'après des originaux étrangers, elles indiquaient

ciairenjcul la vie contemporaine comme le modèle d'a|)rès lequel il

l'aul travailler.

Originales ou imitées, les comédies dont nous parlons ont pour

caractère commun l'énormilé du comique. Des intrigues char-

gées, romanesques et surprenantes, des types d'une lioulTounerie

chimérique, tout conventionnels, tels que le parasite, le matamore,

ou bien des types de la réalité contemporaine, poussés jusqu'aux

charges les plus folles, une profusion de lazzi et de saillies qui

s'échelonnent depuis le calembour ou l'obscénité du boniment

forain jusqu'à la pointe aiguisée des ruelles, voilà la comédie de

la première moitié du xvii" siècle. A mesure qu'on approche de

Molière, la verve est plus copieuse, mais la caricature plus trucu-

lente, plus épaisse, plus démesurée : c'est le temps de Scarron, de

Cyrano, de Thomas Corneille Le grand Corneille se distingue par

sa tinesse : il ne se rattache guère au comique contemporain que

par /'//iusjort comique. Ce comique incline à la farce : et jamais il

n'est plus vivant ni plus naïf «pie lorsqu'il y plonge-.

(.)n peut se demander comment une société qu'on se figure si

délicate et si polie, a pris plaisir à de telles œuvres : mais qu'on

lise Tallemanl, on ne s'étonnera plus. La délicatesse est dans le

mécanisme intellectuel et à la surface des manières : le tempéra-

ment reste robuste, ardent, grossier, largement, rudement jovial,

<rune gaieté sans mièvrerie, où la sensation physique et même
imimale a encore une forte part.

Au-dessous de celte comédie subsiste toujours la farce; et plus

que du Mcnlew, plus que d'aucune des comédies que j'ai nom-

1. Éditions : OKuvres de Corncillo (t. 1 et 11); Tliomns Corneille, Scurion, notrou,

Ouinaull (Paris. 1739, 5 vol. in-IS), Cvr.mo Paris, IS5S). K. Foiiniipr. recueil cité

,

\ lollol-le-Diic, rec. cité, l. VIII-IX; V. Fournel, les Contemporains de Molière, 1863-

187,'), 3 vol. in-8. — A consulter : BniiiflitTc. Époque du th. fr., 2' conf. Morillot,

OKI', cit''. Rcynicr, cf. \>. 51'.'. Uruo, 6'. di- l'yrnno. B., 1893; Marliiienclie. ouv. cité

p. 419. n. 1.

2. Mèine les comiques rci;oivonl ]e ton des farceurs : le Matamore, Perrine ou
Ali-ion, Jodvlel, ces aoleurs pour .[ni les ailleurs écrivaient «les comédies liUéraires,

étaient les rcmliniiatonrs des Oios Gulllliunio cl des Tiirliipio.
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niées, la comédie de Molière relève de la farce. Les ennemis du

])oète l'accusaient d'avoir acheté les mémoirér'de Guillot Gorjii :

c'est une fable, mais vraie d'une vérité de légende. Molière est mi

farceur. Remarquez son progrès : il fait d'abord VÉtourdi et le Dépil

pièces littéraires du type usuel en 1650, analogues aux pièces des

Ijoisrobert et des Scarron. Mais est-ce de là que sortent Ica Frécieuscs,

Sganarelle, ces petits actes, ses premiers chefs-d'œuvre, dans les-

quels il prend conscience de son idéal? Ne sortent-ils pas plutôt

de ces farces qu'il composait aussi en province, et dont quelques

titres et canevas nous sont connus. Doti Garde ensuite est une
rechute dans la littérature à la mode : mais viennent l'Écoli' des

maris, l'École des femmes, où tous les éléments italiens et latins

n'empêchent pas qu'on sente l'esprit mordant et positifdes conteurs

et des farceurs français. N'enlrevoit-on pas aussi plus d'une fois

que les farces de la jeunesse de Molière ont été les germes des

comédies de sa maturité?

En réalité Molière est parti de la farce : tout ce qu'il a pris

d'ailleurs, il l'y a ramené et fondu, il Ten a agrandie et enrichie.

La farce lui a appris à faire passer l'expression naïve et plaisante

des sentiments avant l'arrangement curieux de lintrigue et les

grâces littéraires de l'esprit de mots. Et si sa comédie est à tel

point nationale, c'est qu'il ne l'a pas reçue des mains de ses devan-

ciers comme une forme savante aux traditions réglées; il l'a

extraite lui-même et élevée hors de la vieille farce française, créa-

tion grossière, mais fidèle image du peuple; il l'a portée à sa per-

fection sans en rompre les attaches à l'esprit populaire. N'en

déplaise à Boileau, si Molière est unique, c'est parce qu'il est,

avec son génie, le moins académique des auteurs comiques, et le

plus près de Tabaiin.

2. MOLIÈRE : SA VIE

L'œuvre de Molière est objective et impersonnelle : on ne
saurait se dispenser pourtant de jeter un coup d'œil sur sa vie,

qui nous aide à comprendre comment ses comédies offrent un
si solide fonds d'observation morale.

Peu d'existences furent plus rudes •
: la vie de comédien nomade

1. Biographie : Jean-Baptiste Poquelin, né à Paris, le 15 janvier 1622, fils de Jean
Poquelin, tapissier valet de chambre du roi. do qui il eut en 1637 la survivance, fut

élevé au collège de Clermont, et se fit recevoir avocat à Orléans. En 1643, il fonde
avec les Béjart et quelques amis VlUustre Théâtre, qui tombe en déconfiture. A la un
de 1646, la troupe quilte Paris. Elle est signalée en 1648 à Nantes, Limoges, Bor-
deaux, Toulouse, en 1650 ix Narbonne ; en 1651, Molière vient a Paris; en 1653, Il

•
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qu'il mena poinlanl litui/n aiis, (ilail riche cm déboires et on fati-

{^iii's. lue l'ois élalili a Paris, iiiio fois eu possession de la f^loin.- el

tlii siii c.'s, il aiii-.iil |»ii ii'^'iclti'i- les durs Ictnps de sa jeunesse.

rsl h I-von. où il fait jouer l'Ktounit. Il faisait aussi des farces : h /hictt-nr nnioM-

iv'ux. les Trois Pocleiirs rivaiir, /« Maître ifi'cole, la Casai/iie, Gorytbm (tant le sac,

/< Fagoteux, In Jalousie iln barbouillé, et Ir Médecin roUtnt ; do ces deux dernières,

on a des rédarlions. En l(V>:<, Molière jnue a l'ézenas devant le |>rincc ilo Conti, son

iiicii-n ciincli>ciplo. poiiverneiir «lu Laii(fueiliii' ; fii lOril, a MuiiI|irlliPr ; on 1 f >"ir>- 1 65rt,

.1 IV'ïeniiH. dovani les Kl»ls; en IIJj<i. a Nurl>oniu\ devant le HricH'e; à l,i lia du

I*'i56, il IV'Ziers. devant les États : là, il donne Ir llvfiit itiiiuiirriu-. Eu l(i.'>7, il est

1 Lvon. il Mines, à Uijon, ii Avijrnon; eu IO.">S, a Koueu. Le 21 i)r-lol>re 1At8. il

M.ne an Louvre .\icoiiirilf et le Docli'iir nmoureur. Dans la solle du l'etil-Hxnrhon, il

l.iniie. le IS novembre Ui.V.). les J'réneiises ridicules, qu'un alcorisle de qualité fait

Mispendre linéiques jours; en 1060, .^yanarelle. En I6GI, au Palais-Hoval. dan» la

>a lu l)Alie par Kiclielieu, cju'on lui a conoédce. Don Garde de iVavarre. qui loinbe;

l'Éritli' des maris, qui a un (rraod succès. Kn août 16<jl, aux fêtes de Vaux, les l'il-

ilii us. Kn lf><)î. Molière épouse Arniande Héjarl, [sœur ou] lille de sa camarade Made-
leine. L'Ecole des femmes est jouée en décembre 1062 : c'est le plus prand succès de

Molière. Ue In des jalousies qui éclatent violeniaient. Molière a pour lui Uoileau

(stances du 1" janvier lo63). Mais de Visé l'attaque dans ses Noureltes Nou-
velles, 3» série : il se défend par la Critique de l'École des femmes (1" juin 1663) :

de Visé riposte par Zélinde; Boursaiilt intervient avec le Portrait du peintre,

joné a rilôlel de Bourgogne; sur l'ordre du roi, Molière répond par l'Impromptu de
Versailles (octobre 1(5(53), auquel Jacob de Montfleury oppose l'Impromptu de l'Hôtel

de Coudé, et de Visé (aidé peut-être de de Villiers) la Ven^ea)ice des marquis. Mont-

fleury |>ére fait une requête au roi, où il accuse Molière d'avoir épousé sa propre

fille (1(563;. Le mi, en février 166i, accepte d'être parrain d'un ûls de Molière avec

Madiinie. Puis viennent le Mariage forcé (1(564); du 7 au 13 mai, dans les fêtes qu'on

.ippelle/c.? Plaisirs de l'/k' enchantée, à Versailles, la Princesse d'Ktide, et (le 12) trois

actes de Tartufe, qui provoquèrent une violente explosion de dévotion, à laquelle le

roi céda par une bienveihaute défense déjouer la pièce, Hoiillé, curé de Saint-Bar-

lliélemy, lance son pamplilet, le Iloi glorieux au monde..., contre l'impiété de Molière.

Lectures du Tartufe, chez le légat Chigi, chez l'académicien Monlmor. chez Ninon.

l'r(>inier placct au Koi. Keprésenlation des trois premiers actes à Villers-Colterèts

chez le duc d Orléans (25 sept. 166i). de la pièce entière chez la princesse Palatine

(•29 nov. l(56'i et 8 nov. 1665). Dans l'intervalle, la troupe de Molière, auparavant à

Monsieur, de\nent troupe du roi avec (i 000 livres de pension. Le 5 août 1(5(57, repré-

sentation à Paris de l'/mposteur. où Tartufe e-t devenu Panulphe : le président de

Lanioignon interdit la pièce après la l" représentation : 2" plncet, porté au camp de

l'Iamlre par deu.\ comédiens; ordonnance île l'archevêque llardouin de Péreli\e

ijui défend de représenter, d'entendre, ou de lire la pièce sous peine d'e.x.communi-

ilion. A la fin do 1(567, Molière est très abattu; sa troupe reste i|iielques semaines

-ans jouer. En 16(5S, il donne te Tartufe chez Condé, n Paris et à (~hantilly. EnCn,
)'J69, le 5 février, la défeni^e est levée, et Tartufe est représenté librement à Paris,

l'endant ces cinq années de lotte. Molière avait produit d'autres n-uvres : Don Juan
févr. 166r)), qui donna lien aux Observations du siennle Hochemont (attr. à BalirtCT

<r.\ncoiir, janséniste) et fut sans doute interdit par l'autorité ;
1'.Kmovr médecin, comc-

ilie-bnllel |160.">); le .Uisanthrope (A juin 1(5(5(5); le Médecin malgré luT [lCy(i&); a In

ciior. flans le ballet îles .Muses (2 déc. l(5<i()-|(5 févr. 1(5(>7). Mélicerte, comédie pastorale

héroïque, et le Sicilien ou l'Amour prinire; .\mptiitrynn (16(58); Georges Dandiu
(jiiil. 1(568 à Versailles; nov. à Paris); /'.Ai'iDr-lsept. 1668). Après le succès de la

campagne du Tartufe, Monsieur de Pourrenugnac (oct. 1669 à Chambord; nov. à

Paris:; en 1('>70. à Saint-(ji'rinain, dans le Divertissement royal, les Amants niagni-

/iqui'f, (i Chiiiibord foclobrc! el a Paris /novcnibr.- /c /lonrgeoit iji'utilhomme. Ko
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L'Écnledes {'cmincs «léchaina contre lui dos haines furieuses île gens

de lettres el de comédiens; rien no lui épargne en lui, ni l'au-

teur, ni le comédien, ni ThommcOn l'accusa de n'ëlre qu'un far-

ceur, un plagiaire : on l'accusa d'indécence, d'impiété, dincesle.

Il lit tête bravement. Mais à peine est-il sorti de cette bagarre,

que le Tartufe soulève tous les dévôls, vrais et faux, jésuites et

jansénistes, chrétiens rigoristes el auteurs jaloux : par le Don Juan,

Molière jette imprudemment de l'huile sur le (en. Le roi l'aban-

donne avec bienveillance. A sa morl, les passions ne désar(nt'nt

pas : on a peine à obtenir la permission de l'ensevelir.

Au milieu de ces luttes, il lui faut faire v)vre sa troupe, amuser
le roi : il est directeur, comédien, auteur : il va figurera Versailles,

;i Sainl-fiermain, à Chambord, dans les ballets; il joue à Paris dans

ses pièces, dans celles des autres auteurs, dans des tragédies : et

parmi celte agitation, parmi ces accablantes occupations, il éciil

en lieize ou quatorze ans près de trente pièces, dont beaucoup
fronl en cinq actes, et beaucoup des chefs-d'œuvre.

Cependant sa vie inlime était liuuloureuse : un niariage dispro-

portionné, où la femme était trop jeune et légère, le mari trop

épris et trop occupé, l'empoisonna d'inquiétudes el d'amertume.
Il souffrit piofondément : mais il n'était pas sentimental, bien que
sèiicux et mélancolique. De sa vie intérieure comme de sa vie

1fi70 piirait le pamphlet d'Elomice hypocondre, par Le Boulanfjer de Chalussay. Eti

j-invier 1671, Psi/c/ié, tragédie-ballet avec Corneille, Quinault et Lnlli. Puis les Fonr-
Ijfrk's ilè^'S'cnpîn (mai 1G71); la Comtesse d'Escarbagnas (déc. 1671. a Saiiil-Geimaiii,

dans le Ballet des ia//e/s ;
juillet 1672, à Pari.s); te Femmes savantes (mars 1672); le

Malade imai/inaire (1673); pendant les représentations de cette comédie, Molière
tiimbe malade, tt meurt le 17 février 1673. On l'enterre le 21, à la nuit, au cimetiéro
SaiDt-Joiep!i."— Editions : 1CG6 (9 comédies), 1673, 1674-6j éd. Lagrange et Vivot,

l.iSi, 8 voi. in-12. éd. Uespois el Ménard, Coll. des Grands Écrivains, Hachette,

11 vol. in-8 (le t. X contient la nio^raphie). — A consulter : la Notice hihUogr
au t. XI de l'eo. Hachette. 1'. Lacroix, Ihhlioyraphie AJoliéresque, nouv. éd., 187"),

ia-8. iMoland, Molière, su vie el ses œuvres, 2' é-i. 1S85. E. Soulié, Rcchercttes sur
Molière, id-8. 1S63. Loiseleur, lei Points obscurs de la vie ae Molière, in-8, 1877.

Baluire, Molière inconnu, t. 1, 1386. CliarduLi, Nouveaux Documents sur la l'i'e ae
Molière, in-8, 1886. Bricauld de Verneuil, Molière a Poitiers en I64S, in-S, 1887. Lar-

ro.imet, la Comédie de Mohcre, 1887. Le Àlohériste, toute la collection. Molan'l,

Molière et la Comédie italienne, 1867. Despois, le Théâtre français sous Louis XI V,

in-18. D' Nivelet, Molière et Guy Patin, 1880. H.-Becque, Molière el l'É-ule îles

femmes (fievue bleue, lO avnl 18So) M. Souriau, l'Évolution du vers français au
xvii« siècle, 1893. Ch, Comte, les Stances libresdans Molière, 1893 Bnineliere, Études
critiques, t. I et IV, Epoq. da théâtre français, conf \ et 6. Lemaitre, Impressions
de théâtre, t. I, III, IV et VI. Roy. Étude sur Ch. Sorel Mahrenholtï, Molière s

Leben und VCerke, Heilbronn, 1881. Livet, Le.rique de la langue de Molière, ''• vol.
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exlérieure, de ses clm(.'riiis et de ses passions comme de ses courses

et <le SOS lulles. il lir.i d»; r<!Xp(''fienco iintt l.irf^e roiinaissance des

Ir.iVfM's. des faiblesses, des vices do la roiniimiH' iiiiiiiaiiito.

Tue impriiiloiilo et légèrem'Mit ridicule idi)làtrie a laussé, noyé,

air.'tdi les traits r/'cis de sa physionomie. Sachons le voir comme
il est, avec sa belle énerj^ie et son infHli;i;ahlo activité, son bon
sens ferme et lin, ses instincts g6n«^reux, humains, bienfaisants.

Mais enlîn. c'était un homme, et un comédien; cl il y avait

d'étranges mœurs parmi b's comédiens du xviT siècle, et les Béjart

furent pires parmi les pires. Molière vivait dans le monde le plus

libre de son temps et le pins irrégulier. Il fut faible contre ses pas-

sions, peu rigoriste, et même relâché en certaines matières. Les

ennemis do Molière Tout calomnié, j'en suis persuadé : même
aiiisi.il ne faut pas legardorde trop près son mariage. Ceschosos-

l;i sont do celles où il ne faut pas insister : il y a assez d'autres

parties à aimer dans Molière, et je viens à son œuvre.

^. ["iiirvuF; nr m<«i.ière : comique et vérité.

Il
i;
a d'abord une question dont il faut nous débarrasser : celle

du.slvle_de .Molière. La bruyère, Fénclon, Vauvenarguos, Schérer

l'ont accusé de mal écrire '. On lui a repn^ché du barbarisme et du
Jar^'on, des phrases forcées, des entassements de métaphores, du
galimatias, des impropriétés, des incorrections, des chevilles, des

répétitions fatigantes, un style inorganique. « Molière est aussi

mauvais écrivain qu'on peut être. » (.Schérer.)

Kaisons la part du vrai : les négligences abondent dans Molière,

et son style a tous les défauts, lesTachTsT'les bavures que l'extrême

rapidité de la rédaction y peut mettre. Pour suffire à tous ses

emplois, et écrire encore tant de pièces, il fallait que Molière impro-
visât : et cela se sent.- Mais, pour être juste, il faut reconnaître

que, m.ilgré tout, Molière est un admirable écrivain. Est-ce le jargon
des pa\sans et des servante-;, des Suisses et des provinciaux, que La
Bruyère naime pas?Sont-oe les formes incorrectes du parler popu-
laire? Molière fait parler chaque caractère selon sa condition; le

style est une partie de la vérité du rôle, et blâmer dans ses pièces

le jargon provincial, canîpagnard ou populaire, c'est reprendre le

choix des personnages et des sujets qui exigent ces formes du lan-

gage : ce qui change totalement la question.

1. I.a Bruyère, ch. i; Fénclon, Lettre à t'Acad., Projet d'un traiti} sur la romédie;
Vaiivcnttr(;iii;s, /tè/lfrionê critiques sur quelques poètes; Schérer, le Temps du
18 iiiarii ISS'i; au ?,onlrsire, M. A. Dumas, Préface du Père prodigue.
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Mais, au fond, ce que n'aflnA-llent pas La Bruyère, F"énelon et

Vauveriargues, c'est que Molière n'emiilpiapas le lau^ag.ç des hon-

nctes gens, le langage épuré des précieuses et de l'Acadéinie, qu'on

parle dans les salons et qu'on écrit dans les livres. Il faut passer

condaninalion là-dessus. Molière se moque des Précieuses, et

n'épargne même pas l'Académie ni son Vaugelas. Né près du peuple,

absent de Paris pendant douze années, il est resté à l'écart du tra-

vail que faisait la société polie sur la langue; et quand il revient,

en 1638, il garde son franc et ferme style nourri d'archaïsmes, de

locutions italiennes ou espagnoles, de façons de parler et de méta-
phores populaires ou provinciales, un style substantiel et savoureux,

plus chaud que fin, plus coloré que pur, brusque en son allure et

assez indépendant des règ;les savantes ou du bel usage. Ses règles,

à lui, sont la justesse et l'énergie, et la convenance dramatique : il

observe celle-ci jusqu'à parler, quand il faut, le pur langage des

ruelles et de la cour. ^
F.e tempérament de Molière n'explique pas seul qu'il n'ait pas

soumis son style au goût du grand monde : il avait d'autres rai-

sons. Le style fm et discret ne passe guère la i^ampe. Le style

intense, chargé, emporté de Molière, est merveilleusement efficace.

Les qualités qu'il a négligées, ou sont inutiles, ou sont des défauts

à la scène. Son vers et sa prose sont faits pour être dits, et non

pour élre lus. Les critiques ne s'en sont pas doutés : ils ont jugé

ses comédies comme des livres. M. Schérer se plaint de ces phrases

qui se répètent, se juxtaposent, toujours reliées par la conjonction

et : c'est la nature même, et l'allure générale de la conversation.

Nombre de phrases mauvaises, longues, confuses, qu'on trouve

chez lui à la lecture, s'organisent spontanément dans la bouche du
comédien : ce sont des phrases pour les oreilles, non pour les yeux.

Une seconde question sera vite écartée aussi : celle des plaçais

de Molière. Non plus que Racine ou La Fontaine, il ng3e_aûLUcie

d'inventer ses sujets : il les demarntCaTIaute, à Térence, aux

comédies littéraires des Italiens, à leur commedia deWarte, aux

contes italiens et français : il utilise Boccace, Straparolc, Sorel,

des nouvelles et des comédies de Scarron, des comédies de La-

rivey, de Desmarets et de bien d'autres. « Je prends mon bien où

je le trouve », lui fait-on dire. Ce serait fort bien, s'il n'avait pris

parfois mot pour mot des scènes entières : ainsi au Pédant joué de

Cyrano de Bergerac, à la Belle plaideuse de Boisrobert. Il y a là

certainement un procédé que les mœurs littéraires d'aujourd'hui

n'admettent plus. Mais, d'abord, le succès l'a justifié, et, sans lui,

on ne saurait guère si Boisrobert ou Cyrano ont écrit" des scènes

si plaisantes : c'est à lui qu'ils doivent de n'être pas plus oubliés

qu'ils ne sont. Puis, tout ce qu'il prend, Molière le choisit, parce
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qiril y .1 ri'.omiii l'expression jusle d'un original qu'il coiitiuil dans
la \if'; et il le irlouolie d«,' f.iron à faire éolaler celte vi-rité d'expres-

sion. N'y rnilil que de 1res lé;^t'ips retourlies, coiiiiiie dans ses

j^*ot>*f>\1ucnx ;*/'»7/'i/s, elles sonl si délicates et si jiistes.qu'elies dégagent

JJK 1 "'v»'!' puissance le caractère du poitrail.

tx>jy*j Molière cherche tuujuurs à l'airivvr^u. Mais il ajoute à la ivrité

-u??/"'^|,.nx caractères qui ap[)arlieimenl essenlielieiueul aussi au genre :

il l'aiil (pfelle soit pliitsunle, et morale. La vérité des peintures doit

lai le rire les iioiinétes gens et corrigerjesrnu'urs.

Les règles n'embarrassentguèrc Molière. Il y voif des" observations

aisées que le bon sens a laites sur ce qui peut ùler le plaisir qu'on
prend » au théâtre; et par conséquent « la règle de toutes les

règles », et qui contient les autres, c'est de plaire. Au reste, il n'a

aucune intention révolutionnaire : et dans la mesure où ses sujets

le comportent, il se soumet aux unili's. Elles s'étaient établies sans

bruit dans la comédie : il était plus facile d'y réduire les sujets de
pure invention dont l'ordonnance est à la disposition de l'auteur.

Personne ne peut trouver à redire, quand toutes les maisons
sont rassemblées sur la même place, autour de la scène; et l'on

ne s'étonne pas, quand de simples bourgeois descendent dans la

rue pour causer, comme (juand des rois ou des reines sortent de
leur chambre pour dire leurs secrets. La comédie garda donc une
liberté, qui fut refusée à la tragédie. Molière change Je lieu, quand
il y a intérêt ou nécessité : ainsi d.ui^ h' Mt'dirin malgré lui et

dans le Don .htnn. Mais quand il prend un lieu unique, il le traite

parfois hardiment comme un lieu de cnnventiim, tout irréel : voyez

rEcole des Femmes. On ne son?e pas à se demander, dans Tar-

lufe ou dans les Femmes savuntes, si, réellement, tous les person-

nages ont dû venir dans celte même salle.

Molière use de même du temps : le temps est réel dans le

Misanthrope', Alceste est pris en un état de crise qui ne doit

pas durer, et une journée de la vie mondaine peut suflire aux
affaires de la comédie. Mais dans Don Jwm, le temps est de con-

vention, au moins pour certaines scènes : afin d'en avoir l'équiva-

lent réel, il faut diluer la brièveté rapide de l'action dans un temps
plus long. Ainsi, lorsque don Juan est enirc (Miarlotte elMathurine;
là. de plus, l'unité du lieu doil se résoudre, pour la vie réelle, en

pluralité des lieux; alors apparaîtra la vérité de la scène : l'homme
qui courtise deux \'emmes,\e^ courlhc séparément ci successivcmcnJ.

Mais le resserrement de l'action dans la convention dramatique
en fait saillir vigoureusement et le comique et la moralité.

Dans toutes les régies, il n'y en a vraiment qu'une ipii ne com-
porte pas d'exceptions aux yeux de Molière; c'est celle qui impose

de tourner les choses au plaisant. En effet, Vart comique est là ;
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et la réalité ne {>eut prendre foraie d'art, selon la loi de la comt^-

die, qireii devenant capable d'exciter le lire. I.a tâche d(i poèlo

est donc d'extjaire le rire de toutes les parties de la vie qu'il veut

présenter, ou de l'y ajouter.

Ce n'est pas toujours facile, ni surtout aisément compatible avec

la YCiité. Plus on creuse dans l'étude de la vie et de l'homme, plus

on trouve de tristesse et d'amertume. Molière n'était pas gai, et ses

sujets aussi ne sont pas gais. Ces'travers, ces vices, ces passions

martyrisent les iudividus, rument les lamilles. Arnolphe, Dandiii,

Aiceste sont profondément malheureux. L'hypocrisie de Trissolin.

de Béline et de Tartufe détruit la paix et la fortune des mai-

sons. Avec les mêmes ty_pfis^l.Jesin_éra_é.s sujets, Balzac ferait fds-

soimer; Molière fai.t rire,: il s'est imposé la loi de trouver le poipt

d'où ces tristes dessous de l'àme et de la vie sont risibles. Parfois

le sujet l'emporte, dans Don JuaHy dans le Misanthrope, dans Tar-

tufe, dans le Malade, et la comédie louche un moment aux limites

du genre, même les franchit : une émotion tendre ou douloureuse

se dégage. Mais elle est aussitôt réprimée par le poète, et il vaudrait

la peine d étudier avec quel art, quelle finesse de composition il

fait toujours dominer limpression comique, chargeant Sganarelle

d'atténuer don Elvire, don Luis et don Juan, Dubois d'effacer le

trouble pathétique du IV" acte du Misanthrope, Dorine de jeter sa

belle humeur à travers les scènes pitoyables de Tartufe, Argan enfin

de contrepeser l'odieux de Béhne et le charme attendrissant d'An-

gélique. Même on pourrait dire que moins la réalitâ est riante, et

plus Molière la traite en farce : par la bouffonnerie seule, la

comédie peut s'emparer de certains sujets où déborde la tristesse,

comme celui de Georges Dandin.

Mais il ne faut pas partir de là pour larmoyer aux pièces de

Molière : le triomphe de son génie comique, c'est précisément)

d'avoir saisi la gaieté latente dans chaque type et chaque situation.

Et cette gaieté est franclTe, solide, sincère. Ce n'est pas une grimace"

du bout des lèvres, pour cacher l'envie de pleurer. Le pire contresens

qu'on puisse faire sur Molière, c'est de ne pas sentir combien son

rire est naturel, spontané, copijux, et comment, loin d'être le

masque de son expérience, il a les mêmes sources profondes (jue

cette expérience même.
On ne saurait trop remarquer la qualité de la plaisanterie de

Molière. Elle n'est jamais littéraire; elle n'est jamais l'esprit de

jnols. Marivaux, Beaumarchais, M, Dumas (ils sont infiniment

j)]us spirituels que Molière. La plaisanterie de Molière est, en son

genre, analogue au -sublime de Corneille : c'est un jaillissement

vigoureux du caractère se révélant tout d'un coup en son fond. Jl

l'a définie excellemment quand, justifiant un mot de l'Ecole des
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', Femmes, il dUait : « Laulour n'a pas mis cela pour être de soi un

!'^l)on mol, luaisstulcmeiit pour une chose qui caractérise 1 homme »,

i'iiomme i\u\ parlo, bien entendu, dans son humeur particulière.

Toute la puissance de la plaisanlerio de Molière vient de là, et

même ses farces les plus étourdissantes ne s'évaporent pas dans la

fantaisie : sa bouffonnerie n'est ipi'un ai,'randissement de la réalité,

où les caractères ressortont par des effets n'ellt'iniut impossibles,

mais csscnUellennmt conformes aux effets naturels.

Pas de vérité sans comique, pas tie comique sans vérité, voilà

la formule de Molière '. Le comique et la vérité se tirent du

même fonds, c'est-à-dire de l'observation des types humains. 11

suit de là que l'intri^'ue n'aura qu'une place secondaire : Molière

n'y cherche -^ en j^nTrctl— ni la source du rire, ni l'air île réa-

lité. Il la prend telle quelle la plupart du temps, hardiment banale

et conventionnelle, l'éternelle i'^trigue de la comédie antique et

italienne, les amours de deux jeunes*^ gens, servis par un valet ou

une suivante, traversés par un père, un tuteur, une mère, un

rival ridicules : ce n'est que le cadre où s'étale la comédie, qui est

toute dans les caractères. Ce n'est pas que, quand le sujet l'y

porte, il ne sache dresser une intrigue vraie, ou même se passer

d'intrigue, et laisser la vie même par son monvcment naturel

déterminer l'évolution de l'action comique : le Misanthrope, Georges

Bandin nous en offrent des e.xempleis. Don Juan, de même; mais

en vertu de son origine, la pièce est construite sur un patron

étranger, elle. n'a que lunité biographique et c'est une chronique

découpée en tableaux dramatiques.

Plus indifférent encore est Molière, et plus maladroit par suite,

dans ses dénouements. Tartufe et Don Juan Unissent par des

miracles : il faut ici Dieu, et là le roi, pour venir à bout des deux
scélérats. Que ne pourrait-on dire sur la lettre providentielle,

sur les cascades de reconnaissances, qui terminent tant de comé-
dies de Molière. Ces dénouements sont d'autant plus vicieux, qu'ils

consistent dans un renversement du pour au contre : ils annulent

d'un coup l'effet des caractères et des passions, pour rendre tout

le monde heureux et satisfait. Par là ils sont tout conventionnels,

mais par là nécessaires : sans eux, y auiail-il moyen do finir gaie-

ment ces conflits d'égoïsme qui s'exaspèrent? et s'ils étaient moins

brusques, la place et le temps donnés à leur préparation ne

seraient-ils pas enlevés au déploiement des caractères?

Parfois avec l'intrigue disparait l'utilité de dénouer. Le Misan-

thrope laisse Alceste en face de Célimène; il pourra, s'il veut,

f

1. il a ])oi'lé ciîUe vérité même dans sou jeu, qu'il a rendu le plus naturel pos-

àble.
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revenir chez elle le lendemain : ce ne sera pas \{i première con-

tradiction de ce faible amoureux. Georges Dandin reste en face de

sa leninie : toute la différence entre le dénouement et l'exposition,

c'est qu'il a un peu plus envie d'aller se jeter à la rivière.

Mais venons aux caractères. Dans l'expression qu'en doime

Molière, il y a simplification et grossissement, tant pour dégager

le plaisant que pour manifester la vérité. Boileau, Fônelori,

La iiruyère, qui lui ont reproché de forcer la nature, ne se sont pas

rendu compte des larges conceptions de Molière; leur réalisme exi-

geant s'est attaché aux minuties des apparences superficielles. Mais

les réalités que Molière voulait montrer, ce n'était pas les particu-

larités du costume, du geste ou de la démarche, le petit train des

occupations journalières : c'étaient les dessous de l'àme, les motifs^

les ressorts, les essences; et il ne pre n-'''t dps dehors que cR-jqm

correspondait à ces dessous. L'exactitude dont il se piquait n'avait

pas rapport a l extérieur de la vie, mais à l'intérieur des âmes.

On classe communément ses pièces en farces, comédies de mœurs
et comédies de caractères. Je ne sais rien de plus artificiel que cette

division, il n'y a guère d'oeuvre où l'on ne trouve à la fois du

comique de farce, du comique de mœurs, et du comique de carac-

tère, selon les objets qu'il s'agit de rendre et l'impression que le

poète veut donner. La farce est logiquement comme hislorique-\

ment la source de toute la comédie de Molière; mais le comique'
s'épure et s'affine, à mesure que les modèles choisis sont plus

délicats et sérieux.
" ^

Parcourons toute la comédie de Molière : du haut en bas, nous

trouverons toujours la même dose d'observation vraie. Regardons
les farces les plus boulTonnes : n'y a-t-il pas une peinture de mœurs
dans PoKvccmignac'l \a lourdeur da provincial, l'ignorance pédante

des médecins, que d'autres détails encore sont pris dans le vif de

la société contemporaine! Les Précieuses ne sont qu'une farce, mais
qui a créé la comédie de caractère : outre la satire d'un ridicule

du xvii" siècle, elle découvre certains états de sentiment et d'esprit

qui sont aussi bien de notre temps. Et dans la fantaisie des Four-

heries de Sciqnn, que de morceaux d'humanité vivante! quel char-

mant naturel dans le tracas de ces pères, de ces fils, de ces

tèmmes! Dans le délicieux Ampldlri/oii, voyez Sosie et son maître

en présence : avec quel esprit, quelle légèreté, mais quelle sûreté

lie main est marqué l'éternel rapport de l'homme qui sert à

l'homme qui commande!
Même les types de convention que la tradition comique offrait

a Molière, il les a rendus vivants, par réflexion aux mœurs de
son temps : Laporte et Gourville sont les équivalents réels des

Mascarille et des Scapin ; et les Martine ou Dorine, les servaples
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du vieux temps, (]ui sont «le la fariiillc et oui leur l'ranc parler,

n'ont rien de conventionnel que leurs jeunes visai^es.

l'areillement, la comédie de mieurs el la comédie de caractères

se [téuèlrent : la satire la plus parliculière est tou;ours un traii

tl liumanilé; Molière s'est dél'cndu éuergiijueinenl de faire des

personnalités : et ce qu'on en a trouvé chez lui, atteste seulement

la véiité précise des types. On a nommé l'original de Pourceau-
j^nac : c'est un hean-lrère de Molière. On a reconnu dans Al<este

M. de Montausier, qui ressemhle autant à Oronle : mais on y a

reconnu aussi Molière; et Ijoileau s'est nommé enfin comme l'ori-

t,'inal du ciiti(|ue «les mauvais sonnets. On a trouvé qui était Par-

tufe : c'est le président Séguier, à moins que ce ne soit l'abbé

Hoquette. Tout cela est fantaisie : il n'y a de réel que la ressem-
blance des individus au type. Cependant il y a quelques cas où la

satire est vraiment personnelle. S'il n'est pas absolument certain

que le chasseur des Fâcheux soit M. de Soyecourt le grand veneur,

'Frissotin est bien l'abbé Cotin, Vadius est Ménage; et les cinq

médecins de l'A/noîtr médecin sont cinq fameux médecins du
temps, reconnaissables à leurs singularités, à leurs tics et défauts

physiques. Mais ces médecins en causant nous découvrent tous

les travers de la profession médicale au xvi^- siècle et — je me le

suis laissé dire — quelques-uns qui durent encore de notre tenq>s.

Mais 'l'rissotin est l'idéal du pédant aigre. Vadius l'idéal du cuistre

injurieux : le chasseur est le (hasscur éteinel, absolu.

Ces personnalités sont donc tout simplemeni des types^u temps,

élargis inenîê~èn types humains. La comédie de Molière nous orne

un vaste tableau de la Franco du xyj^L^siécle, étonnant de couleur

et de vie. On entrevoit à peine le paysan, na'if et finaud, enveloppant

d'innocence sou égo'iste et vicieuse humanité; la paysanne coquette

el vaniteuse, par là facile à enjôler. Sgauarelle est le paysan

ivrogne, brutal, intéressé. On entrevoit le peuple, par quelques

silhouettes de rustres, porteurs de chaise; un monde louche d'in-

trigants, entremetteuses, spadassins, se laisse deviner, c'est de là

que sortent et là qu'ont leurs attaches fes valets impudents et

fripons. Le peuple honnête, rude en ses manières, cru en son lan-

gage, solidement loyal et bon, est représenté par les servantes.

Les bourgeois sont nombreux et divers, comme leur classe :

M. I>im,inche, le marchand, créancier né des gentilshommes, el né

pour 'Ire payé en monnaie ilc singe; Madame .lourdain, toute

ptoihe du peuple, par son bon sens, sa léle chaude, sa parole

Itrnyante, et sa bonté foncière; Clirysale, la (jttwtrhe bourgeoise,

épais et matériel, tout occupé de son pot, père et mari sans dignité

et sans autorilé^-lounlain, Arnolphe, les bourgeois vaniteux, (|ui

louent au gentilhomme, prennent des noms de terre, ou frayent



MOLIÈRE. S'^S

avec des nolilos dont la ctjinpagiiie leur coule cher; Madelon,

r.alhos, Arniande,Philaininle, les bourgeoises qui font les précieuses

et jouent au bel esprit: Orgon et sa fan)illc, la haute bourgeoisie ou

la noblesse de robe, «le bon Ion, de vie large et déjà luxueuse.

Voici la noblesse provinciale : les Sottenville, fiers du nom et de

la race, gourmés, solennels, insolents pour tout ce qui n'est pas

né; leur Mie Angélique, une coquette de province qui n'es<

qu'une rO(|uine; M. de Pourceauf,'nac, vaniteux, lourd et sol; la

comtesse d Kscarbagnas, folle du bel air, el qui singe grotesque-

ment les manières de la cour et de Paris. Voici enfin la noblesse

de Paris el de la cour : le noble ruiné, qui se l'ait escroc, Dorante;

les pelils-maitres, jolis et ridicules, les marquis : Oronte, le grand
seigneur qui fait des vers; Arsinoé, la prude; Célimène, la coquette

féroce et exquise : Clitardre, Alceste, Philinle, Eliante, les vrais

honnèles gens.

Le (inancier n'est qu'entrevu; le courtisan n'est pas vu à la cour,

dans la splendeur de sa servilité. Si le roi manque, et le prêtre,

on comprendra qu'il n'y a pas aie reprochera Molière : au reste

Tartufe est plus qu'un dévol presque un directeur.

Une chose fait ressortir la profondeur de l'observation du poète:

c'est que parfois sa comédie semble devancer les mœuis. Dès 1672,

dans les Femmes saxHmtes, on voit se substituer à la préciosité un
pédantisme scientifique et philosophique qui ne se développe visi-

blement qu'à la fin du siècle et s'épanouit au siècle suivant. Et

pour don Juan, le grand seigneur méchant homme, athée avec

conviction, par principe rationaliste, si l'on veut lui trouver des

originaux vraiment res^.emblants, mieux que les liberthis de la

Kronde, les roués de la Régence ou les nobles protecteurs de la

philosophie, les Richelieu et les Choiseul, nous en fournissent. Il

est même remarquable que Molière a si bien posé les traits carac-

téristiques des diverses classes de la société française, qu'à travers

toutes les révolutions, les grandes lignes de ses éludes restent

vraies : Balzap et Augier nous aideraient à le prouver.

De ces originaux Molière fait des types, parce qu'il saisit toujours

le caractère humain dont ils sont la déformation contemporaine.
Ainsi les grandes passions éternelles et ics inclinations fondamen*/
taies de notre nature servent de base à la peinture des mœurs, et

s'y font reconnailre. Ces bourgeois et ces nobles sont des vaniteux,

des orgueilleux, des sots, des habiles,' des méchants, des égo'istes,

uu au contraire des cœurs droits, de solides esprits. Par contre,

il n'y a pas de comédie de^caracléres qui le soit purement, qui

exprime les caractères généraux sans les formes particulières des
ridicules contemporains : voyez les Femmes savantes, le Misati-

tkrope, Tartufe. 11 sera facile à tout le monde de distinguer les
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ilfiix points de vue, cl de réduire chaque pièce tantôt à être un

tableau de miPiirs dis[iarues, lanlôl Ji, olFrir sim|denionl des types

^ans date ni existence historique. L' Avure est peul-iHre la pièce

Il l'élément universel est le plus dégage : Harpagon est le plus

abstrait des caractères de Molière : il est l'urare rti soi; l'usurier

du XVII'' siècle n'apparall qu'à une minutieuse étude. C'est que le

vice d'Harpagon se prêtait à celte expression abstraite, et la tra-

dition littéraire depuis des siècles préparait le type classi(|ue,

universel, de l'avare : l'avare qui enterre son or. Ce type contre-

disait le portrait contemporain, et lui barrait la route.

Mais il ne faut pas s'arrêter à considérer chaque type, isolément,

dans sa vérité propre. Il faut les observer dans leur dépendance
réciproque. Emboîter ces réalités individuelles les unes dans les

autres, équilibrer les actions et les réactions, établir partout des

correspondances si exactes, que, les personnages une fois posés,

l'auteur soit seulement le secrétaire de leurs propos, l'enregistieur

de leurs actions, voilà peut-être la partie la plus délicate de

l'uHivre comique, et où le génie de Molière apparaît le plus. 11

engage ses caractères dans leurs relations réelles; et il les étudie

dans leur milieu, modilîés par lui et le modifiant.

Tout l'efTet du Misanthrope est dans l'opposition du caractère

d'Alceste aux caractères qui l'entourent. Jean-Jacques a raison :

Alcestc est vertueux, sympathique; et nous rions d'Alceste, non
seulement nous, mais tous les acteurs depuis Philinte jusqu'à

Célimène. C'est que ces acteurs, c'est nous ; !a même dispiopor-

lion existe entre Alceste et nous qu'entre eux et lui. Et inverse-

ment, pour la même raison, ils sentent intérieurement le même
respect pour lui que nous sentons nous-mêmes. Tout le comique
du rôle résultera donc du désaccord perpétuel que l'auteur lait

ressortir entre une nature élevée et les natures moyennes.
Mais il y a dans cette comédie un rapport plus délicat encore,

c'est celui qui consiste à faire le Misanthrope amoureux dune
coquette : p(iurquoi est-ce profondément, tristement vrai, cette

séduction de la femme en qui tout est arlilice, sur l'homme en qui

tout est vrai? Cela se senl, plutôt qu'on ne le démontre : on voit

pourtant bien qu'à une àme naïve, la plus fausse des coquettes

devait, dès la première rencontre, présente;* son idéal plus com-
plet et apparent qu'une simple honnête femme : le vrai a ses

limites que I'! faux franchit aisément. Et, dès lors, le charme tour à

tour plaisant et douloureux de la comédie est dans l'ajustement

des deux rôles, dans le jeu de la fine et sèche coquette contre l'ar-

dent et loyal amant, tour à tour grondant et trompé, clairvoyant

et dompté, jusqu'à ce qu'an dernier coup semble le jeter hors du
joug. C'est la nature même : et depuis deux cents ans, tous les
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romanciers et poètes qui ont voulu mettre aux prises la fausseté

de la femme avec la passion de l'homme, n'ont pu que refaire,

délayer ou transposer l'admirable quatrième acte de Molière.

Une des études où Molière s'est complu, c'est le ravage que fait

le vice dans l'honime, puis hors de l'homme en qui il vit, les

destructions ou altérations de sentiments natufels qui en résultent,

les longues traînées de misère ou de mal qui le prolongent de

tous côtés : et rien n'a donné plus de largeur ni plus de sérieuse

portée à ses pièces. Voilà Tartufe, le maître hypocrite : son hypo-

crisie corrompt Orgon, corrompt en lui l'amour de sa femme,
de ses enfants, les sentiments élémentaires de bonté, de justice,

d'honneur, le fait égoïste sottement, durement, honteusement;

même les âmes honnêtes et pures sont viciées à ce contact, et la

douce Elmire en vient à jouer un jeu après lequel son mari doit

demeurer à jamais avili à ses yeux. Plus tragique encore est la

génération du vice par le vice dans l'Avare, qui est la plus

dure des comédies de Molière : l'avarice d'Harpagon lue en lui

le sentiment de l'honneur, le souci de sa dignité, la notion de ses

devoirs, même l'affection paternelle ; mais en ses enfants elle tue

le respect, l'affection filiale. La famille est détruite : ce père, ces

enfants sont en face les uns des autres comme des étrangers, des

ennemis, et des ennemis qui ne s'estiment pas.

A suivre ces conséquences, la comédie tourne vite au noir.

Molière les indique avec précision, d'une main légère, mais il

projette toute la lumière sur les caractères eux-mêmes, qui sont

plaisants. Nulle part cependant les suites graves des travers les

plus légers ne sont absentes : étudiez les Précieuses, et vous
saisirez comrnent le faux bel esprit mène aux pires aberrations

de la conscience et de la conduite, par quelle pente nos héroïnes

en idée arriveront à n'être que des aventurières. Regardez les

Femmes savantes, et de la plus innocente en apparence des manies
vous verrez sortir le dessèchement ou la perturbation des affec-

tions naturelles, le naufrage matériel et moral d'une famille

d'honnêtes gens.

4. LA MORALE DE MOLIERE.
*

Ceci nous fait passer à la morale de Molière. On peut se

demander s'il en a une, et si ce n'est pas nous qui la lui prêtons.

Mais, d'abord, il est impossible qu'une observation profonde des

hommes ne repose pas sur une certaine conception de la vie et du
bien, et ne s'y termine pas. Et ensuite Molière nous avertit que la

comédie a essentiellement pour objet de corriger les mtt'urs



526 LES GRANDS ARTISTES CLASSIQUES.

humaines. Il lo tlil pour jiistilier son Tarlnfe, mais cp n'est point

un urf^uinent do circonslunce. Dans toute la suite de S(jn icuvre, il

.1 lail (11' la saliic sociait- ou morale : il a posé ses ridicules et ses

liuiMuHes ;^fns de façon a ne nous laisser jamais douter qu'il ne

Marne cela et n'approuve ceci '. Quelle est donc la morale de

Molière?

Klli' csl liuiuçtjne : ce qui veut dire dahonl (pi'elle n'esl pas

chrélienne. .Molière a profondément ignoré WMlirislianisme : iT ne

le comprend pas. Je veu.v liieti qn on ne porte pas à son compte
ralliiMsme scienlillque, sinj,Milièreineiit f,Mave e( loit, de don Juan,

rpioiqne, malgré tout, on ail peine a concilier le choix de Sgana-
i-eile, comme défenseur de Dieu et de la religion, avec un respect

sincère de ces choses. Mais le Tartufe ne laisse aucun doute. Ce
qui m'y parait grave et signilicatif, c'est la façon dont Molière

déliiiit la vraie dévotion. Je ne doute pas de sa sincérité, et qu'il

n'ait eu la volonté sérieuse de la distinguer de la fausse. Mais il

la définit en phihsop/ic, en incrédule, il ùi réduit à la morale,

aux vertus sociales : il en e.xclut ce qui en est l'essentiel pour un

dévot, disons pour un chrétien. La tlammc de vie intérieure, la

tendresse mystique, l'austérité surhumaine, l'ascétisme qui rabat

et dompte la nature, de très bonne foi il les rejette : ce ne peut

être que sottise ou grimace. Par la façon dont Molière comprend
la piété, les chrétiens fervents ne peuvent être qu'Orgon ou Tar-

tufe, des imbéciles ou des hypocrites : |)our être dévol à sa façon,

il faut être détaché de la religion. Molière est tout près de Vol-

taire, que l'on croirait entendre dans certains vers de Tartufe.

La forme originale de la morale chrétienne, c'est la rési.slanc^;

à la natur-e. Ou ne la trouve pas chez Molière. Par conséquent,

pas de lutte contre l'égorsuie, pas de sacrifice, pas d'abné-

gation, d'immolation, dans les choses du moins qui cor'itent;

le dépouillement douloureux de soi, l'effort sanglant ver-s l'idéal,

/tout cela est absent de son œuvre. Héritier de l'esprit de llabelais

et de Montaigne, ami, dit-oir, de quelques libertins comme Bcr-

Inier, il eslir)ie la nature toute bonne et toute-puissante. Il faut

suivre l'insiinct, cela est légitime. Ainsi les jeunes gens qui suivent

la loi naturelle de l'aïuour ont raison contr-e les pèr-cs et tous

eeux qui les entravent : c'est par raison philosophique, et non
seulement par- tr-adition comique, qire Molière prend vigoureu-

sement leur parti. Combattre la nature est folie : on est ridicule

de le faire, et malheineux; car- la natur'C a le dessus; elle se

relouine contre celui qui veut la forcer ou la délr uire. La sottise

1. Solio iMi outre lei rnisonnfurs, qui i^^ni rliarvi-s ilo |!.iilpr .'m iiiuii du lion

«fin-», i.-à-il. iliîs idrfis proj)if>s a l'aulctir.
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d'Agnès punit les calculs d'Arnolphe. Les enfants d'Harpagon,

détaciiés de lui par son vice, se jouent de lui. C'est même ce

point de vue qui rend la comédie possible : tous les person-

nages ridicules sont des gens qui s'acharnent à dévier ou sup-

primer la nature, qui n'ont pas su voir qu'elle était toute bonne

^t touto-puissanle; et ainsi Hs se présentent dans leur o|)position

au vrai, non au bien : par conséquent, ridicules, et non odieux.

Les travers, les vices, les passions que peint la comédie, sont des

erreurs du jugemont, choquent la raison, et ainsi sont justiciables

du rire.

Cependant (a nature est égoïste et l'instinct brutal : et le vice

d"Harp;igon n'est-il pas sa nature, ou l'hypocrisie de Tartufe? 11

est vrai; mais comme Rabelais cl comme Montaigne, Molière.

ajoute la raison à la nature. La raison, par qui l'homme est

Tïonmie, lixe à la nature, à l'instinct, leur mesure et leurs borae_s.„

La raison approuve Pégoïsme désintéressé îles amoureux : elle con-

damne l'égoisnie intéressé d'Harpagon et de Taitufe. On pourrait

dire que la limite de la légitimité des instincts résulte de la société

humaine, et que la morale de Molière est éminement sociable ou

sociale. Tous les individus ont droit au plein développement de

Ifûr nature, en sorte que le droit de chacun a pour borne le droit

d'autrui, et le borne à son tour. H n'est pas permis de se subor-

donner une personne humaine, jusqu'à la suppriiuer : un philo-

sophe dirait, de traiter comme moyen ce (|ui est une lin en

soi. Là est la faute d'Arnolphe, qui par une vue tout égoïste con-

damne Agnès à l'ignorance, à la bêtise, à la privation de tons les

plaisirs naturels : mais la nature d'Agnès se révolte, et la petite

niaise court énergiquement, directement, à son bonheur, selon son

instinct; et Molière bat des mains.

11 est naturel que ceux qui ont en part au bonheur laissent s'ap-

procher les autres de la table : c'est la loi que les enfants aient

leur tour après les parents. Molière est impitoyable conli-e les

parents qui veulent faire servir leurs enfants à la satisfaction de

leurs idées et de leurs besoins, quand ceux-ci ont l'âge de vivre par

et pour eux-mêmes. L'autorité des pères et des mères était dun;

au xviie siècle : Molière la raille, l'avilit, la brise. H ne comprend
que la tendresse indulgente : la nature, la bonne et raisonnable

nature veut que l'enfant soit puissant sur le père ', et en obtienne

tous les secours qui l'aideront à saisir la part de plaisir où elle

linvite.

Comme toute morale qui pose en principe la bonté de la naturci

I. Il a exprimé son idéal de la boulé paltii-iielle daus une suèue charmante et

allendrie de Mélicerte, II, 5.

I.ANSON. — Hisiniro de la I.ittéradire fr.innaise. 18
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ol la légitimité de l'instinct, et qui veut (éviter de déchaîner la bni-

talilé (it^s ap|iélils, la moraln de Molièro aboutit à idonfifier la vertu

avec l'allniismo. \.c soin de la pcrIV'Clion intime so subordonne aux
vertus sociak's, à la synipatbie, à la bienfaisance. Les actes qui

n'ont pas de conséquences pour la société sont indilTerenls et

licites. Il y n pourtant une limite, celle que peut lixer un esprit

qui estime inliniment et cherche passionnéniejit le vrai. Pour ce

probe esprit de philosophe, le respect de la véril»' sera la vertu par

excellence, l'unique vertu qui doive être pratiqué ,> pour elle-même,

il sans avoir égard aux conséquences. Mais ici l'observateur inter-

vient, et dit que ce respect de la vérité est rare dans le monde;
ipie même la société ne saurait subsister, s'il était universel. Et

voilà d'où vient l'arrière-fçoùt d'amertume que dégage pour nous

le Mimnihrope. Avoir défendu la vérité, -la nature, avoir conibattu,

honni tout ce qui s'en éloignait ou la corrompait, et s'apercevoir

que, si un homme porte en lui celle vérité, cl l'olTre aux autres,

la société ne pourra le supporter, le meurtrira, le rejettera, que

la société, en réalité, repose sur un ensemble de mensonges et de

conventions qui masquent la nature : la découverte a de quoi

mettre \m accent irrité dans la parole d'Alceste. Sans vouloir

forcer les choses, il y a dans le Mit^anthrope comme un germe

de la fameuse antithèse de l'homme social et de l'homme naturel,

qui s'épanouira à travers l'œuvre de J.-J. Rousseau.

De ce point de départ, et sur ces principes, la morale de Molière

ne peut être que pratique. Klle l'est énergiciuemenl; elle n'est pas

sublime, ni dure, ni chrétienne, ni sloïque; elle propose un idéal

très accessible el très séduisant de bonheur individuel et de dou-

ceur sociale. Elle veut faire des honnêtes gens, qui s'efforcent

d'être tous heureux en s'aidant mutuellement à l'être. Mais un

trait bien remarquable de cette morale, c'est son caractère }»ro-

fondéinenl bourgcûis : ce comédien longtemps nomade, enfoncé

toute sa vie à des titres divers dans cette louche famille des Héjart,

mal marié, et qui n'a connu du ménage que les ennuis, a été

hanté de l'idéal du bonheur bnurgeois, de la vie de famille régu-

Vière et paisible. De là vient que, parmi tous les sujets qui se sont

oiTerls à son génie, il a choisi toujours de préférence ceux qui

iDUchaient aux conditions du bonheur domestique et de la vie

(le famille. Il est toujours revenu sur deux points : le mariage, et

l'éilMcaliou des femmes.
Dans le mariage, il exige quatre convenances : il faut un rappo rt

des conditions; c'est une nécessité, non pas naturelle, mais sociale:

lieorges Dandin, un vilain, sera malheureux pour avoir épousé

une demoiselle. 11 faut un rapport, d'humeur (qui n'existe guère

dans l'inégalité des conditions, el ainsi la raison sociale se réduit
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à une raison naturelle) ; c'est folie de vouloir marier le pédant
Trissotin à la simple Henriette, l'hypocrite Tartufe à la candide

Marianne, le cuistre Diafoirus à la douce Angélique. Il faut un
rapport d'à{j;e : la nature destine les jeunes hommes à épouser 1er.

jèunës filles; les vieillards n'ont que la paternité pour carrière;

Arnolphe est coupable de prétendre à Agnès, Harpagon ridicule

de se poser en rival de son fds. Il y a enfin une quatrième conve-

nance, convenance suprême qui crée toutes les autres ou y supplée :

c'est celle par où la nature conduit les individus à ses fins. Où
l'amour existe, la raison existe, et rien n'a droit de résister.

Le second point, c'est l'éducation des filles. Il ne les veut ni

cloîtrées et sournoises comme Isabelle, ni abêties et ignorantes

comme Agnès, ni précieuses et folles comme Madelon, ni pédantes
et sèches comme Armande. La femme à son goût, c'est ou la

nonchalante et mondaine Elmire, ou la simple et sincère Eliante.

La femme n'est pas pour lui ce petit animal instinctif, illogique,

et déconcertant, que nos contemporains aiment à représenter. Ce
type ne se rencontre guère dans son œuvre (sauf, un peu, Agnès).

Eu général ses caractères féminins ont quelque chose de viril et

de vigoureux; et son honnête femme est tout à fait identique à

un honnête homme : raison éclairée, volonté droite, voilà le

type, qui est féminisé par la grâce affinée et par rinuoceute

coquetterie.

La jeune fille de qui sortira une telle femme , ce sera la

sensée, l'aimable Léonor, ce sera l'exquise Angélique du Malade :

ce sera surtout Henriette. Avis aux pères et aux maris : voilà

l'idéal. Henriette est amoureuse sans roman ni romantisme,
d'un bon et solide amour qui fera une éternelle amitié conjugale;

elle a l'esprit cultivé, lumineux, net; elle est pratique, elle sait

la vie, ne lui demande en fait de bonheur que ce qu'elle peut

donner; elle s'en contente, mais elle y tient, et le réclame éner-

giquement. Elle s'est formée elle-même, hors de l'influence d'une

mère; et notez que Léonor et Angélique sont orphelines : leur

éducation les a donc faites fortes plutôt que tendres *. Henriette

est raisonnable et joyeuse : c'est une bonne petite bourgeoise,

qui sera adorée de son honnête homme de m.ari et de ses mar-
mots d'enfants. Je sais bien ce qu'on peut trouver qui manque à

Henriette : les imaginations ardentes, les sensibilités tourmentées

ne s'y satisferont pas; cela manque d'envolée, de lyrisme; c'est

lin peu \a.poésie delà Gabrielle d'Augier, avec moins de prétention,

jlenrielte, c'est la prose, mais quelle forte et claire et charmante

1. L'absence des mères dans la plupart des coinédies de Molière est très notable.

Est-ce que, n'ayant pas ccnnu la sienne, il y avait une lacune dans son expérience?
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prosp! ol surtout qu'ellf est oxactcnirnl à iiotrr? mesure, h nous
iiitrt'S Français. Son nian<|uc, c'est notre manque.
De tous les écrivains de notre xvn*' siècle, Molière est, en effet,

// pcnl-Otre le plus exaelement, largement et comjtlètement IVanrais,

'
' plus njème que La Fontaine, trop poète pour nous n-prèsenler.

Au lieu que le ^énic de Molière n'est que les qualités françaises

portéfs à un degré supérieur de puissance et *\e netteté. De là son

-iiccès, qui fut très t,Tand de son temps, en dépit de ses ennemis,

.i.imai'î ils ne purent lui aliéner le roi, ni même les marquis : ces

iiiilu|(ins et petits maîtres dont il se raillait si joyeusement

lurent les plus ardents à l'applaudir. Tout au plus, dans les der-

nières années, trouva-t-on que décidément il revenait trop sou-

vent à la peinture des monirs bourgeoises, au lieu de présenter

les mœurs de cour : il n'y avait pas assez de marquis dans ses der-

nières pièces! A peine fut-il mort, toutes les attaques, et les jalou-

sies, et \cs réserves cessèrent; il fut classé comme un génie ininii-

lable et sans égal, et jamais peut-être réputation ne s'est soiilenue

aussi constamment que la sienne.

• >. coniemi'ohains et successeurs de moliere.

.Molière n'était d'aucune école : il n'a par. fait école non plus,

(lonime il n'avait pas apporté une théorie nouvelle, ni une foime
nouvelle de son art, et que les qualités personnelles de son génie

faisaient la valeur de son œuvre, il n'exerça pas l'influence qu'or,

aurait pu croire. 11 contrihua — bien jnalgré lui — à enfoncer

dans les esprits une idée fausse, née d'une élude superficielle de

son théâtre : l'idée tl'une comédie de caractères, sans lableau.v de
mii'urs, au comiqut; noble et conlenu, et qui serait la forme
^iipéiieiire de la comédie. .Ius(|u'à notre siècle, l'idée de la

eoniédie de caractères, abstraite et sérieuse, hanlera le cerveau

d'excellents écrivains. Et d'autre part, ceu.v qui n'auront pas de

si hautes ambitions ne chercheront plus à donner une valeur

universelle ni une portée moial* à leurs peintures de mœurs ou

à leurs folles fantaisies : ils s'amuseront à des pochades et à des

bdufl'oimeries sans conséquence.

beaucoup pilleront Molière, lui déroberont des traits, des scènes,

des mots : nul ne chercherai sérieusement à prendre un sujet

comique de la mène piise que ce grand maître. En somme, au-
dessous de lui, après lui, la comédie continue son développement
presque comme s'il n'ei"kt pas existé. Thomas Corneille ' donne

1. Thoni.is Corneillt!
(
HV>:)- 1709). pntîli; Irapique el comique, et irrnmm.iiriftn ; /<«

<''^mti's.%r il'Orijuril. /< /luron d'Àlbikrac, Don César d'Avalos. — Édition : Œiinfx,
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toujours ses comédies à Tespagnole, de plus en plus joussées vers

'éiiormilé j^'rolesque des types : ou croirait qu'il n'apprécie dans
Molière que Pourceauf^nac, si ce n'était simpleuicnt Scarron

qu'il continuait. Montfleury rivalise avec lui de verve épaisse

et copieuse : il charge les portraits, niul'ipiie les contorsions et

lr>s travestissements, grossit la plaisanterie jusqu'à l'extravagance

clTrénée ou l'indécence énorme, vrai lils, lui aussi, de Scarron.

Nombre de comédiens * se mêlent d'écrire, et font prédominer
dans leurs œuvres, selon la tradition offerte parle répertoire qu'ils

jouaient ordinairement, l'intrigue à surprises et la bouffonnerie

haute en couleur.

Il n'y a de peinture des mœurs, dans tout cela, que pour les

travers les plus particuliers de certaines professions ou classes,

qui sont les plus faciles à charger : médecins, gentilshommes
campagnards, fanfarons de Gascogne. A ce genre appartienneni

les Plaideurs de Racine, comédie demi-aristophanesque, énorme
et superficielle d'invention, délicate et légère de style, grosse

farce écrite par le plus spirituel des poètes. On pourrait

laire une place à part à Quinault, pour sa Mère coquette : il y a

une observation vraie et fine dans cette idée d'une mère jalouse

de sa fille qui la vieillit -. Plus tard, dans les vingt années

(|ui suivent la mort de Molière, c'est Baron ^ qui, dans son

Homme à bonnes fortunes^ donne le plus considérable document sur

les mœurs françaises, sur cette égoïste sécheresse qu'il sera du bel

air désormais de porter dans l'amour : il dessine un don Juan
au petit pied, sans ampleur et sans scélératesse, précurseur des

méchants et des jolis hommes du xvui'' siècle.

Une forme de comédie trouve alors grande faveur : c'est la

comédie en un acte, légèrement intriguée, suite de scènes plai-

3ant(;s reliées et dénouées au petit bonheur, forme littéraire en
somme de la farce, dont elle garde le libre mouvement et l'absence

de prétention. Molière s'y plait ; les poètes comédiens s'y tiennent

1^ plus souvent. Celte forme est employée souvent à mettre en
scène des anecdotes : la comédie nous fournit pour ainsi dire

le journal satirique et bouffon de la vie parisienne. A l'occasion

") vol. in-12, Paris, 1722. — A consulter : G. Reynier, Th. Coi-neille, sa vie et c:>r.

temps. Harhette, in-S. 'i893.

1. Brécourt, Poisson, Hosimoat, Champmeslé, Hautéroche, Raisin, Guérin, etc.

i. Le lalenl de Quinault est plus comique que trafique. 11 eut été un psintra

déliDil lies sentiments uns et modérés. Ses tra^rédies abondent en traits et en rou-

plets (jui foni rofjrctter qu'il n'ait pas résolument rejeté, comme plus tard Marivaux,

la forme de la trafrédie.

,3. .Micliel Boyron, dit Baron (1653-1729), illustre acteur, appartint d'abord à la

troupe de Molière. A la mort de celui-ci, il passa a l'Hôtel de Bourgogne; puis il

fut de la troupe formée, en 1080, paf la réunion des trois troupes de l'HAi.o), du
l'aiais-Royal et du Marais, réunion d'où date la Comédie-Française — A consulter •

B f.. Young, .Viiliel liuron, IQOi,
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le ta«lrc j.'a^'raniiil : lk)iirsaull ' porte le premier sur le théâtre

le joiirnah'smo, puissance nouvelle et mœurs nouvelles; il fait

défiler les originaux c|ui assiègent le bureau du Mercure galant :

avec assurance, il met le doigt sur la plaie, sur ce coup de fouet

donné à la vanité par la publicité alTriolante du journal, sur la

passion de léclame qui va corrompre jusqu'aux plus obscurs et

moindres inéiiles. Thomas Conieille et de Visé, qui sont des jour-

nalistes, se distinguent parla j)restesse avec laquelle ils découpent

en pièces faciles et médiocres le scandale ou l'événeinent du jour ',

Une tentative plus originale qu'intéressante se produit à la fin

du siècle pour rendre à la comédie la valeur d'une instruction

morale : par malheur il n'y a rien de plus contraire au drama-
tique, et au plaisir, que ce délilé de Tables dont les situations de

la pièce ne sont que le prétexte ^ Uien n'est plus significatif que de

voir, à la fin du xvii'- siècle et pendant le xviii"^, tous ceux qui

essaient de renouveler la comédie, s'adresser l'un à La Kontaine,

un autre à Boileau, d'autres à La Bruyère : personne à Molière.

La comédie se relève dans les vingt-cinq dernières années du
règne de Louis XIV : elle finit biillamment avec Hegnard, Dancourt

et Lesage. Regnard * est un vaudevilliste qui a du style, un Ouvert

qui aurait le vers de Molière. Son Joueur, son hégatairc, ses

Ménechmea ne sont que des folies. Il ne vise qu'au rire. Son sujet

posé, il en tire tout ce qu'il contient de rire, avec unedogique extra-

vagance, sans aucun souci de la réalité ni de la vraisemblance.

S'il part d'une idée juste, d'une observation vraie, il se lu\te de la

fausser, pour forcer le rire. Regardez le Joueur : il est naturel

qu'un joueur oublie sa maîtresse, quand la chance le favorise,

naturel aussi qu'il se retourne avec attendrissement vers elle,

quand il est décavé, en jurant de ne plus jouer. Mais celle idée,

qu'en fait Regnard? il la sent plaisante, et pour l'épuiser, il

imprime à sa comédie ce mouvement symétrique de bascule, qui

est le plus déplaisant des artifices du vaudeville.

Regnard n'a jamais songé à peindre les mœurs : s'il est le

1

.

E. Boiirsaull (1038-1701), serait moins connu s'il n'avait clé rennemi de Boileau,

ce Molière et de Kaciuo : circonslanoo fAcheuso pour son esprit, car son caractère

est d'un très bonnèlc homme. — Édition : Théâtre, 3 vol. in-12, Paris, 1694 et n2â
2. La Devineresse (1679) qui exploite le scandale du procès de la Voisin.

3. Dans les l'ables d'Esope (1690) et /isoiic à la cour, de Boursauit.

'». J.-K. Hegnard (1055-1709), né à Paris, (ils d'un riche boiirpeois, voyacea en

Italie, en Alger (où il fut esclave), en Hollande, eu Pologne, en Suède, en La|)onic,

eu Allemagne; il écrivit pour la Comédie- Française, pour les Italiens et pour la Foire.

Le Joueur, i&M; les Folies amoureuses, 170 i; les Ménechmes, 1705; le Légataire,

1708. — ÈdiUons : Ribou, 1731, 5 v. in-lî; Brière, 6 v. in-S, 1823. — A consulter :

V Toldo, J':tudcs.iur le t/iMlre de /lefjnard {/ievue W /Jist. lUt., I90i-i90b); J. Guyol,

le Fuite Rcytiard en son chdleaa de Crntlon, 1907.
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témoin, malgré tout, des mauvaises mœurs de la fin du grand

siècle et du commencement de cette joyeuse corruplion à^

laquelle la Régence attachera son nom, c'est sans le vouloir,

parce que sa fantaisie est bien forcée d'aller prendre des maté-

riaux dans la réalité. Aussi présentera-t-ii de jolis chevaliers et

d'aimahles marquis sans le sou, joueurs, coureurs de dots et

d'héritages, des filles délurées et impatientes de prendre leur vol,

de rusées marchandes à la toilette : tout un monde débraillé et

cynique, dont il s'amusera en toute innocence, sans faire le sati-

rique ni le grognon, comme si c'étaient là les mœurs les plus

naturelles du monde. Il jettera là-dessus son intarissable gaieté,

ses mots imprévus, d'une fantaisie extraordinaire, ses couplets

éclatants de chaude couleur et de verve pittoresque. Et il fera

illusion; on le croira le successeur de Molière.

Dancourt * manque de style : il écrit à la diable, et ne fait guère

que des pochades. Mais celui-là a voulu voù' et su voir : c'est un
réaliste, sans amertume et sans prétention. Paysans de la banlieue

rusés et cupides, escrocs de tous les mondes, notaires dignes des

galères, procureurs âpres, joueurs et joueuses, bourgeois enrichis

et avides de s'anoblir, gentilshommes i^uinés, avides de se refaire,

chevaliers entretenus, comtes à vendre aux veuves que la roture

ennuie, bals, tripots, foires, lieux de rencontre et de plaisir, tous

Jes originaux marqués, tous les endroits à la mode, toute la vie

du temps : voilà ce que donne Dancourt dans ses pièces anec-

dotiques, et dans ses grandes comédies, avec une verve toujeurs

en haleine, avec une sûreté singulière dans le coup de crayon

qui note un geste caractéristique, ou fait sortir une silhouette

vivante.

Il a marqué le détraquement de ce xvni<' siècle naissant, il en a

vigoureusement indiqué le trait essentiel et saillant, cette toute-

puissance de l'argent, qui enfièvre tout le monde, déchauie toutes

les convoitises, justifie toutes les bassesses et tous les orgueils.

Dans ses œuvres les plus considérables, dans le Chevalier à la mode
et les Bourgeoises de qualité, il a plaisamment mis en scène le

nivellement social que produit l'argent, en dépit des préjugés héré-

ditaires et des habitudes invétérées : l'équilibre maintenu par le

prestige de la qualité, et de ce chef, le mendiant ou l'escroc titré

reprenant l'avantage sur la bourgeoisie, qui se demande parfois

si ce qu'on lui vend, amour ou nom, vaut bien les bons écus qu'elle

1. Dancourt (1661-1725) entra à la Comédie-Française en 1685 : le Notaire obligeant

OH les Fonds perdus, 1685; la Di'-solation des joueuses, 1687; le Chevalier à la

mode, 1687; la Loterie, 16J7; les Bourgeoises de qualité, MW; le Galant Jardinier,

17Û4, etc. — Édition : 1760, 1-2 vol. in-12. — A consulter : J. Lemaître, la Comédie
après Alolière et le Théâtre de Dancourt, 1882, iu-16.
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làcJii>; «Miliii, lascensioii obstinée île l«)iil cc' qui a f;aj.'iié on volé,

vers la nohiosse, vers les olïi<-ts el les alliances qui décrassent. II

y a là (les jeux d'intéréls; de vanités, (jue Dancourb a décrits sans

rien altétnier, et sans rien prendre au trafique.

Ce' réalisme bon enfant n'est pas celui de Turcaret (1709), la

piincipale, on pourrait dire l'unique comédie de Lesape '. C'est

le chet'-tra'uvre du réalisme dramatique. I ne baronne d'aventure

qui |)ille le traitant Turearel, un clievalier qui pille la baronne,

un valet et une soubrette qui volent la baronne, le chevalier et

Turcaret, un M. Halle qui aide Turcaret à faire une usure effrontée

et le plus impitoyable brigandage, voilà les originaux que Lesage

nous présente, peints d'aj)rès nature, parfois même plus vrais que

nature. Le réalisme cruel faU_sonjLppaxiliûlLavec Lesage : il met

dans la bouche de l'épais, impudent et vaniteux Turcaret de ces

mots nature, qui font récrier, et qui sont des mots — plaisants et

cinglants — d'observation satirique. Ainsi dans la fameuse scène

où Hnfle rend compte à Turcaret des affaires dont il est chargé,

le mol tant de fois cité, mot d'une na'iveté comique et d'une portée

effrayante : « Trop bon, trop bon! Eh! pourquoi diable s'est-il donc

mis dans les afl'aires!.... Trop bon! trop bon !
^ >, Toute la pièce est

écrite dans ce Ion, avec une verve âpre et triste, en sorte que l'on a

peine à rire dans cet enchevêtrement de friponneries, sans éclaircie

et sans arrêt, où seuls un valet balourd, un marquis ivre et une

revendeuse forte en bec représentent les honnêtes gens. I.esage ne

fera plus rien d'aussi serré ni d'aussi amer. Nous le retiouverons

dans le xviii« siècle, auquel il ajipartient. Mais Turcaret est du

xvn*" siècle, et ne peut se séparer des œuvres de Regnard ou de

Uancourt, dont il est contemporain.

I. sur Lesace, cf. plus bas, p. 0C8 el suiv. — Turcaret fut donné au milieu de

la iruerro de la succession d'Kspapm', dans le temps où le poupli' •^Inil h bout, et

repnrdiiil les traitants comme les auteurs principaux de sa ruine. De là le tnn d'nmer-

lumi- (le l:i comédie, si ditréreul du Ion ordinaire do Lesaee. — A consulter : Bru-

netiôrc, f^pnq. </" '/'• /'''- 8" conf. IJntilbac. /^sage, l" p., ch. Jii.

•.?. Turcaret, III, S.



CHAPITRE IV

RACINE

1- Thomas Corneille et Quinault. Le romanesque doucereux. L'opéra
et le ballet de cour. — 2. Racine : sa vie et son humeur. —
3. Son œuvre dramatique : la tragédie passionnée. Vérité de la

passion : lutte contre le faux idéalisme. Réalité intime du drame :

simplicité de l'action et du style. Les femmes de Racine : variété

des caractères. Peinture de l'amour. — 4. La poésie de Racine :

La couleur dans ses tragédies. Milhridate, Phèdre, AtkaUe. '—

5. Faiblesse de la tragédie autour de Racine, décadence après lui.

1. THOMAS CORNEILLE ET QUINiVULT.

Corneille s'était retiré du théâtre, dépité de la chute de Pertha-

rite (1652). Pour prendre la place qu'il laissait vide, deux hommes
se présentèrent : l'année 1656 vit débuter dans la tragédie Thomas
Corneille et Quinault.

^

Thomas Corneille ' est un de ces souples esprits, distingués et

médiocres, qui sont capables de tout, et ne font rien supérieure-

ment. Il excelle à profiter des inventions, à copier la manière des

autres : c'est un faiseur, plutôt qu'un artiste. Il s'est cru obligé

par son nom à faire du Corneille, et il en a fait. 11 nous a redonné
— énervés, diffus, alambiqués, dans un style plus lâché que simple
— l'amour-eslime, les discours sur les matières d'État, et la poli-

tique en maximes, les grandioses scélérats qui raisonnent leur

scélératesse, les orgueilleuses princesses qui combattent leur

amour par leur gloire. Souvent le cadet s'est contenté de démar-
quer les pièces du grand frère : Camrna est en rapport étroit avec

1. Cf. p. 512 et 530-1. — Principales tragédies : Timocrate, 1656; Stilicon, 1660;

Camnia, 1661 ; Maxhnien, 1662; La.od.ice, 1668; la Mort d'Annibal, 166y ; Ariane, 1672 ;

le Comte d'Essex, 1678.
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Pirtharilc, Ii; Coinlr d' Esi^cx ii\cc Sun'na; iimis surloul la Mort d'An-

»i7((t/ est une si'oonde épreuve de Nicomêde; iModice visiblement

n'est qu'un reflet de liodogune. Même alors, c'est du Thomas, et

non -pas du Corneille : l'intuition personnelle de la vie morale

n'anime pus la conception cornélienne de la volontr; Essex, malgré

qnel(|urs beaux cris d'une unie (iere. fait l'elTel d'un mannequin

bien creux, je ne dis pas à côlé de Nicoméde, mais seulement en

face de Sinéna.

An fond, le petit frère a vingt ans de moins que son aîné, cl cela

t'ait (pie, n'en ayant [tas le génie, il n'est même pas en état de le

comprendre tout à fait. 11 est d'une autre génération, d'un autre

gont; et dès son début, dès Timocnite, on sent en lui l'aullienlique

et propre esprit de Quinaull. Timocrate, le plus grand succès

drainati(|uc du siècle, qui eut 80 représentations, Timocrate vient

de la CU'opdlre de La Calprenède : c'est l'idéal romanesque (pii

reparait en sa pure fausseté, mais dégagé de toute aspiration

li.''roïque et sublime, détendu, édulcoré, amolli. Timocrate est le

parfait amant, qui ne connaît pas de loi, de devoir, de gloire,

liors l'amour. Assiégeant la princesse qu'il aime, il vient la servir

contre ses propres troupes : ha'i sous son nom, adoré sous son

pseudonyme, il dirige l'attaque et la défense. L'intrigue roma-
/ nesque, que (lorneille avait exclue, est donc rappelée aussi, pour
\ encadrer, mais surtout pour réveiller les langueurs de l'amour

galant. Le succès de son contemporain Quinaull ne put (pi'encou-

^ rager Thomas à suivre cette voie : et on le voit constamment

1 occupé à doser d'heureux mélanges de Quiiiault et de Corneille.

\Méme, toujours atlenlifà prendre le vent, il fera du Racine, quand
lil sera avéré que le Racine réussit : il écrira Arume, tragédie élé-

giaque, où l'héroïne tient de Bérénice et d'Hermione. Le rôle est

dessiné. j)lulol qu'écrit, avec des indications assez justes pour

fournir sur la scène au jeu d'une grande actrice : et cela fait penser

.1 ^'oltaire |)lutot qu'à Racine.

Ouinaull ' fut, pendant dix ans, le maitrc de la tragédie : entre

Corneille et Racine, il remplit l'interrègne. Roileau s'est moqué
(le Vanneuii royal d' Astrale, c'est-à-dire des ressorts artificiels et

puérils qui meuvent l'action et produisent les situations. Quinaull

lait une grande dépense de conspirations, de crimes, de politique

tragique ; le malheur est que tout cela n'est pas sincère. La ten-

dresse (une tendresse sèche, toute de tôle, sans un sentiment du

I. l'nnci|.(iles tragédies : la Mort de Curu*< 1656; Amalasonte, 1657; Astrale, 1664.

Pliilippo Quinaull, né en 1635,' eu Ira à r.\cadémie en 1610. M ne faisait pas do la

|joi''»iu 8i)n uiiii|uu inélier, et fui reçu auditeur des comples en 1611. Il mourut ea 1683.

— Édition : Paris, ITJ'J, 5 vol. in-12.
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cœur), la tendresse règne sans partage, moins empanachée et

sonore, moins subtile et chercheuse du fin du fin, que l'amour
précieux; elle s'étale, fluide, intarissable, désespérante de mono-
tone douceur. Plus de caractères : l'amour égalise les humeurs au
}ieu de se diversifier selon les humeurs. L'amour dispense Astrate

de générosité, de dignité, d'afîection filiale même : l'amour est

une vertu, la seule vertu.

S'il est beau de se vaincre, il est doux d'être heureux....

L'éclat de deux beaux yeux adoucit bien un crime :

Aux regards des amants tout parait légitime.... \)

Je ne me connais plus et ne suis plus qu'amant;
Tout mon devoir s'oublie aux yeux de ce que j'aime.

Ces maximes, que je glane dans Astrate, et qui se retrouveraient
en d'autres termes dans tout le théâtre de Quinault, en firent le

succès. Cela répondait au besoin du jour. La Fronde était vaincue,

et le règne de Louis XIV commençait : la forme supérieure de la vie

sociale devenait la vie de cour, brillante et vide; la noblesse, exclue
du gouvernement de l'État, n'avait plus d'autre affaire que de se

montrer au roi, et de faire la cour aux dames. Elle trouve son
image fidèle, à ce moment précis, dans les tragédies de Quinault.
Le vieux Corneille, quand il fit sa rentrée, dut se mettre, en
grommelant, à l'école de son heureux successeur, et l'imita trop

pour sa gloire.

Quinault se retira de la tragédie peu après que Racine y fut

entré (1670) II transporta plus tard son goût et ses maximes dans
l'e^ra ', à qui il imposa dès sa naissance la fadeur et la faus-

seté des sujets comme conditions essentielles du genre. Boileau,

La Bruyère n'avaient pas tort de mépriser ces livrets trop vantés,

où s "étalaient « tous ces lieux communs de morale lubrique ».

L'opéra appartiendra, jusqu'à la fin du xviu'^ siècle, à la littéra-

ture, autant et presque plus qu'à l'art musical : nous le verrons

exercer par son éclat et ses séductions une réelle et parfois fâcheuse

influence sur la littérature.

Avant l'opéra, et par l'effet du même goût s'acclimata en France

le ballet. On en dansa dès le xvi'' siècle; mais sa grande vogue

date du règne de Louis Xlfl. Ce fut le divertissement favori de la

1. La Finta Pazza, VOrfco que Mazarin fit jouer en 1645 et 1647, puis VKrcolt,

amante (1660), enflu l'Andromède et la Toison d'or de Corneille (1050 et 1660), ])répa-

rèrent l'opéra. Puis vint l'abbé Perrin, qui, après avoir fait représenter plusieurs

pièces, obtint en 1668 le privilège d'une Académie des Opéras en langue française.

Lulli se fit céder ce privilège (1672), et prit pour ])oète Quinault, qui avait déjà tra-

vaillé daus un genre analogue, pour Psyché (1670). Les principaux opéras de gui-

nauU sont : Ahesln (\e,Tt), Afys f1676), liotand fl685). Armide (1690) - A consulter:

H> Holiaiul, .Musiciens d'autrefois, 1908 (Les origines de l'opéra. — LuUi;.
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cour <lt' I.Miiis \IV, ;i lai|Ut'lle ri<n ni' donna plus d'éclat et de

s((M)|tUn'iix clilouisseniciit. I^a n'|»n'senUili(in d«s Itallels occupait

uni" toiil»' incoliiMvntfi el bizarrement tn<'^li''C, artistes, danseurs,

ilianti'urs, musiciens de prulession, bourgeois amateurs, courti-

sans et princes, dames et demoiselles, Mlle de S/'viyné, Mme de

MiiMlespan, Monsieur l'rère du roi, la reine, le roi lui-même, qui

|iendanl vingt ans se lit. Iiiuineurde ligurer les Apollon el les Ju[)iler.

IJien ne contribua plus à griser le Granrl I{oi que celle perpétuelle

apothéose de sa grandeur et de ses faiblesses. Les ballets entrent

dans la poésie par les livn'ta de Benserade ', qui sont de ces œuvres
de circonslan'ie où revit l'àme d'une société.

Ces livrets étaient des programmes détaillés, qui contenaient

la suite des entrées, les noms des danseurs, les vers des rdcitx, des

couplets sui' chacune des personnes qui liguraienl dans les diverses

entrées. Henserade c.vcelle à mêler le rôle et l'acteur, à décocher

l'éloge ou lépigramme avec une piquante délicatesse. Il étale,

nalurellement, la morale et les maximes de l'opéra, une éternelle

invitation à aimer, que les sujets mythologiques amenaient. Il

faut joindre ces livrets aux oeuvres de Quinault, si l'on veut com-
prendre sur quel public tombèrent les l'urieux amants de la tra-

gédie racinienne. Kn son genre — un- genre brillant, sec el glacé.

— Benserade est original, unique.

2. JEAN RACINE.

" Racine est-il poète? est-il chrétien? » se demandait un jour un
Péie jésuite dans un discours latin qui fil quelque scandale. La

vie de Hacine, sans son œuvre, répond à la seconde question : elle

aide même à répondre à la première.

Ps'é à la Ferté-Milon, où il fut baptisé le 22 décembre 1639, fils

d'un bourgeois du lieu, qui avait un emploi de finance, de famille

janséniste par si mère, .lean Racine resta orphelin de bonne

lieure, el fut élevé par sa graud'incre Marie Desmoulins. C'est elle

(pii, retirée à Port-Royal, fil recevoir le petit Racine à l'école des

(Iranges, où il acheva son éducation. 11 eut pour maîtres l'hellé-

ni>le l.anceiot, Micole, llamon, Anloine Le Maitre ; il leur dut

1. Isaar (ie Benserade (161'2-169l) délîula |<ar ilc mauvnisos Irasrédies. 11 écrivit des

vers de ballet du 1651 à 1681. Les principaux sont ceux de Cassandre, de la IVuit, du

Triomphe île l'Atnonr. Boulfon sous Henri IV, al(i;rnalivemoiit pompeux ou burlesque,

souvent obscène, le ballet devint sous Louis XIV à peu prcs exclusivement mylho-
ioirique cl galant. Œuvres, 1697, 2 vol, in-t2. — A consulter : lo P.Sléneslrier, Oea
Ballets anciens et modernes, 1682, in-12; V, Fouruel, les Coiitemporains de Aloliére,

t. u.
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celte connaissance solide et ce sentiment délicat de l'antiquité,

surtout de rhellénisnie, qui fii-eiil de lui le grand et pur artiste

que l'on sait. Port-Royal voulait l'aire de son élève un avocat :

mais la vocation poétique s'éveilla, encore indécise et prête à

lenter toutes les voies. Cette ànie tendre subit toutes les influences,

et reflète tuus les milieux : à Port-Royal, il l'ail des ode<. pittores-

ques el pieuses '
; dans le monde ^, où l'introduit son cousin Vitail,

inlendant du duc de Luynes, lié avec des poètes, des beaux esprils,

d'humeur facile et de vie libre, il l'ait de petits vers, des madrigaux,

des sonnets; il révèle une pointe de malignité fine el meurtrière.

Chapelain loue sa ^Si/mphe de la Seine \ et lui lait donner cent louis

de l'argent du roi : c'était quelque chose en 1660 que d'être encou-

ragé par M. Chapelain, et M. Perrault se joignait a M. Chapelain.

Les grandes fortunes poétiques ne pouvaient guère se faire qu'au
théâtre; notre débutant commence à travailler pour les comédiens *.

Poil-Royal frémit : il y avait une tante '', qui lui écrivit toute sorte

d'adjurations, d' « excommunications »; Racine prit de l'humeur,

et perdit le respect. On l'envoya en Languedoc, à Uzés, auprès d'un

oncle, le grand vicaire Antoine Sconin : il devait y étudier la théo-

logie, et recevoir des bénéfices. Il lut donc Saint Thomas et les

Pères : mais le monde le garda; les beaux esprits du lieu, les

dames avaient bien reçu ce jeune poète qui avait l'air de Paris et

connaissait Chapelain ; ses amis parisiens l'entretenaient aussi de
pensées pjofanes. Il continua de faire des vers. Il lisait, annotait

Virgile, Homère, Pindare.

Paris le revit, en 1663, plus poète que jamais. Il y retrouva La
Fontaine, il y connut Boileau et Molière : avec eux, il hanta le

Mouton blanc et la Croix de Lorraine; et il apprit à rire de Cha-
pelain. Il vit les libres compagnies, les comédiennes; il éprouva
les plaisirs et les passions, il vécut ce qu'il devait peindre. Qeux
pièces " qu'il donna, et qui ne sont pas des chefs-d'œuvre, ache-
vèrent de le brouiller avec Port-Royal. Il prit pour lui une phrase

que Nicole adressait à Desmarets de Saint-Sorlin, avec qui le

jansénisme bataillait alors; el se croyant traité d' « empoisonneur
public, non des corps mais des âmes des (idèles "^ «, il lança contre

ses anciens maîtres une lettre extrêmement spirituelle et satirique

1. Le Paysage de Port-Royal, sept odes.

-'. 11 avait été faire sa philosoplm: an collège d'Harcoiirt.

3. Pour le mariaf;e du roi. Celle ode fut suivie de la Cunvalexrence du Roi (1661),

puis de la Renommée aux Jluses, qui lia Kar.iiie avec Boileau.

4. Ama.iie, refusée au\ Marais; plan dus Amours d'Ovide.

5. La mère Agnès de Sainte-Thècle.

6. La Thébaide (1664), jouée par Molière; .l/e-ra/it/re (1665), jouée par Molière,

puis portée à THôtel de Bourpogne, ce qui brouilla Molière et Hacine.

7. Visionnaires. Njcole i% écrit contre Desmarets les Imaginaires pt les Xisionnaires,
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(lOrif)), q\\\ oût <^l<'' piiivie d'une autre, sans Pintervention de Boi-

Iraii : Hafirio ie;,'r<'lta plus tard amèrement cette aigreur de son

•iinourîiropii:', (|iii l'avait fait un jour inurat et nit''i"liant.

.\ndi'omiiiiuc itiov. t<»(>7j eut un succès qui rappela celui du ('id :

i\ âiïfres oht^fs-d'fPuvre.on dix ans, lui succédt'Tent '. Mais l'aniour-

p!()(irc du pui'le souflrit cruellenient. Depuis Alexandre, une foule

i\r rriliijiH'S s'i'laient mis après lui, amis de Corneille, ennemis de

Uoilt-au, rivaux et envieux : c'était à qui trouverait des fautes et

nii'rait les beautés dans ses pièces; les préfaces amères dont il

accom patina toutes ses tragédies depuis Alexandre faisaient voir

qu'on ne perdait pas sa peine à le tourmenter. Hormis la révélation

(if certaines résistances du goût public sur lesquelles nous revien-

ilrons, nulle question de doctrine ou d'art n'est enveloppée dans

ces attaques; et l'étude des pamphlets dirigés contre Racine n'a

qu'un intérêt anecdotique.

<tn imaiïina, pour couper le succès dlphiyénie, d'y opposer

une autre Iphvjénic, fabriquée en hâte par Leclerc et Coras. La

manœuvre échoua. On la reprit pour Phèdre : v.te cabale dirigée

par la duchesse de IJouillon, le duc de Jevers son frère et

.Mme Hesliouliéres tit applaudir la Phèdre et llippolijte de l'radon

et siffler la Phèdre de Racine pendant les premières représenta-

tions. Des vers injurieux furent échangés de part et d'autre : Roi-

leau se fit le second de sor» ami dans ce duel au sonnet, qui aurait

Ml une fin fâcheuse |)our les deux poètes, si le grand Condé ne

s avait hautement protégés.

Soudain Racine se résolut à renoncer au théâtre. \\ avait senti

la foi de sa jeunesse se réveiller; Port-Royal avait ouvert ses bras

à l'enfant prodigue. Il se persuada qu'il avait travaillé à corrompre

les mœurs, à perdre les âmes. Il eut horreur de lui, et voulut se

faire chartreux. Enfin il se maria avec une modeste et médiocre

femme, dont il eut cinq filles et deux fils. 11 s'appliqua à leur

éducation, avec un dévouement inquiet, une piété scrupuleuse.

Le roi laida à oublier la poésie, en le nommant pour écrire son

iiistoire avec Boileau (1677)2. i\ suivit la cour en divers voyages,

pendant plusieurs campagnes, jusqu'en 1695. Il avait pris sa tâche

à cœur, et s'instruisait avec soin : mais élait-il possible de faire

l'histoire de Louis .\IV, pour Louis \1V? A partir de 1677, Racine

se jtartage entre sa petite famille et la cour : il était fin, s£iritue.l,

plein de tact : u rien du poète, dit Saint-Simon, et tout de l'honnête

1. Ilrilanmcmi 'Wm,. /Icn-nire {\C'iO}, Itnjazvt ^1075), Mithriilale (16*3), fphi^em.'

(Il)7i), Phi-dre (Ui""). Kacine fui reyii a l'Anadémie le l'i janvier I0"3.

2. Ce que Kaciiic el Boileau écriviienl fui délruU, dil-on, eu ITiO d»us l'incendi»

'lo la inalsoa de M. de Valioouur.
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homme ». Mme de Mainteaoa le ramena à la poésie dramaliiiue

elle lui fit écrire Esthcr et Athalie pour les demoiselles de Saiiil-

Cyr. Esther fut jouée avec pompe (1689). Athalie l'ut lepréseutce

dans une chambre, sans costumes (1691) : nul nen parla. Mme de

Maintenon avait été prise de scrupules à l'endroit de ces représen-

tations tapageuses qui démoralisaient Sainl-Cyr : l'œuvre de Racine

en porta la peine, et fut étouffée à sa naissance. Le public mil

vingt-cinq ans à s'apercevoir que le poète avait fait là un chef-

d'œuvre, et son chef d'œuvre •.

Quatre cantiques spirituels (1694), des épigrammes mordantes
contre de méchants auteurs et de méchantes tragédies, firent

encore voir qu'il gardait toute la vivacité, toutes les ressources de

son esprit. Néanmoins il persista dans sa résolulion : la piété

fut la plus forte. Publiquement attaché à Port-Royal-, il finit par

se sentir moins agréable au roi. On a bâti là-dessus toute une

légende : la vérité est que Racine ne fut jamais en disgrâce; mais

son jansénisme déplaisait. Il souffrit de ce refroidissement de la

faveur royale avec sa vivacité ordinaire de sentiment : et ses der

niers jours en furent attristés. Il mourut le 21 avril 1699, coura-

geusement, chrétiennement, ayant autour de lui, avec sa famille,

Valincour et Boileau, ses plus chers amis. On lenterra, sur sa

demande, à Port-Royal, au pied de la fosse de M. Ilamon, une

àme tendre comme la sienne parmi ces durs logiciens. """^^

Une sensibilité infiniment délicate, un esprit mordant, un amour y

propre ardent, beaucoup dimpétuosité à suivre le premier mou-
vement, peu de possession de soi jusqu'à ce que la religion l'eût

réglé, voilà ce que la vie de Racine nous montre en lui : c'est une

àme de poète, vibrante et passionnée. Retenons aussi ces deux .

points : son éducation janséniste, et son sentiment du grec; ils
j

sont essentiels à l'explication de son œuvre *. S=J

1. Athalie ne fut mise au théâtre que sous la Régence.

9. H a écrit un Abrégé de l'Histoire de Port-Royal, qui est le chsf-d'œuvre de la

lilléralui-e historique au xvii* siècle. C'est là mieux que dans Mezeray, Varillas ou

Dan'cl qu'on peut voir ce que l'esprit du temps permetlait de faire en ce genre.

Bacine est aussi excellent prosateur que poète . Ses Lettres sont exquises.

3. Éditions : Cf. la Notice de l'éd. MesuaftÎTt. VII, p. 361-4?7. Œuvres. Barbin,

ou Ribou. 1670-1676. 2 vol. in-i2; Thierry, 1679. 2 vol. in-t2 ; Barhin, 1687, 2 vol.

in 12. Œuvr'js, éd. Mesnard, coll. des Grands Écrivains, Hachette, 1865-1873, 8 vol.

in-8 et deux albums. — A consulter : D'Olivet, Rem. de r/rammaire sur Racine, 1738,

)n-12 M. Souriau, l'Évolution du vers français au xvii'= siècle. Deltour, les Ennemis de

Racuie Sainte-Beuve, Port-Royal, t. VI. Taine, Nouveaux Essais de critique et

d'histoire /1865). F. Brunelière, Études critiques, t. I, Histoire et littérature,

t. II, Époq. du th. fr., 5« et 7" conf. I.emailre, Impressions de théâtre, t. I, II, IV;

Racine, 1908. P. Robert, la PoiHi'/uede Racine, IS'JO. P Monceaux, /?afnîe( Classiques

populaires). L'abbé Delfour, la UilAc dans Racine, 1893. G. Lurroumel, Racine,

Ilachfttte, 1898. Le Bidois, la Vie dans les tragédies de Racine, 1901.
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:{. THACÉniE r'\>SlnNNÉE ET VOME.

Haciiif n'.ippoitp point Ai', lormules nouvelles au lliéiitre; <•'

1- fsl pour Cfla qur, comme Molit'to, il ne se laissera ^'uère imitci'.

il conserve à la tia^'cdio les raracl^res qui la (lt*(iriissaient chez

(Corneille : laction enfermée dans les trois uriiti's l'inloièt placé

|(.lans l'expression Ht'S caractères, l'allure «lu dranie torlement noué,

et débarrassé de toutes les maniTeslalions Miuliles. El cependant,

par l'originalité de son génie, il a coulé dans la tragédie un esprit

nouveau, il l'a modifiée intérieurement de telle sorte qu'il nous

semble le créateur d'un système dramatique.

Il n'a jamais discuté dans ses Préfnc>:s sur les unités : elles sont

trop bien établies, mais surtout elles ne le gênent pas. Il prend sou

point de départ si près du point d'arrivée, qu'un tout petit cercle

contient laction, l'espace et le temps. Au moment où il commence,
toutes les forces sont déjà convergentes et ramassées. Sa tragédie

, est donc simple, chargée de peu de matière, aussi purgée que pos-

/ sible de roman. Son idéal, c'est l'absence dintrigue, la belle nudité

des tragédies grecques, et voilà par où le sujet de Bérénice lui a plu :

deux lignes, un seul fait; ce n'est rien, mais l'invention consiste à

l'aire quelque chose de rien. Moins il y a de matièr'\ plus l'imma-

tériel a de liberté ponr.se développer. A l'ordinaire, une tragédie de

Haciiie est un l'ait, abondamment nécessité par les caractères des

personnages : chacun d'eux étant posé au début dans une situa-

tion, sous XJiie certaine pression, le conllit de leurs sentiments

reni|)lit les cinq actes, jusqu'à ce qu'il détermine un unique et

iriéinédiable fait, le dénouement. L'inquilsion, le mouvement, dans

le cours du drame, viennent exclusivement du dedans, .\insi sont

construites les tragédies ô'Aiidroiinti/w, de Uritaîmicun, de Bérénice,

d'iphiijêriii' (sauf le miracle mythologique qui renverse le dénoue-

ment logique) : Bajazet un peu. Mithridate davantage, Phi'dve sur-

tout admettent certains faits du dehors à modilier l'action; mais

il est remarquable que pour les deux dernières, ces faits (mort,

résurrection, retour de Mithridate et de Thésée) sont des hypo-

thèses nécessitées par la vérité psychologique, et point du tout

'"S ressorts disposés pour la surprise.

Ilacine produit toujours ses caractères en travail, jamais dans

un état |)urement sentimental : il semble que ce soit une nécessité

da'is le théâtre français, de ne rien montrer qui ne soit action.

jMacine coneoit toutes les émotions, tous les étals ])assils comme
.mobiles, cl principes d'activité; il les exprime justement sous

.'/l'aspect où leur force d'impulsion ou d'inhibition se découvre le
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ptus fortement : l'objet est toujours une résolution à prendre, qui

est prise, rcjelée, reprise, autant de fois que s'exercent l'impulsion

ou riniiibilion, jusqu'à ce quuiio secousse plus forte amène l'action

définitive. Etudiez Phèdre, la grande passionnée : amour, pudeur,

espoir, honte, remords, jalousie, repentir, il n'y a rien, dans ce

rôle si riche, qui soit donné simplement comme modidcation

sentimentale de l'être intime; tout est évalué comme quantité

d'énergie, produisant un certain travail, pour éloigner ou a[)pro-

cher tour à tour le personnage d'une action irréparablement bonne

ou mauvaise. Voilà comment la sensibilité se peint chez Racine

non par des effusions lyriques, mais par des vibrations drama-
tiques; et sa tragédie est une suite de coups de théâtre et de révo-

lutions.

En un sens Racine resserra le domaine de la tragédie : il ne crut

point suffisant, comme Corneille, de présenter des caractères; il

estima nécessaire de les saisir dans la passion, et même dans une

crise aiguë de passion. Il est certain qu'en vingt-quatre heures,

une àme ne se montre pas naturellement tout entière et jusqu'au

fond, si quelque violente agitation ne la remue. A la tragédie de

caractère, telle que de plus en plus la pratiquait Corneille, Racine

substitua donc la tragédie de passion.

Peintre de la passion, il réagit contre Quinault, sans revenir à

Corneille. 11 laissa la tragédie politique, la psychologie des senti-

ments médiocres et des caractères froids-, mais il chassa de la scène

la fade galanterie On lui a reproché d'avoir modernisé tous ses

sujets, ei Ion n'a voulu voir en lui que le peintre des mœurs de

cour, affinées et 'polies ; il est vrai que quelques-uns de ses jeunes

premiers, Xipharès ou Bajazet,

Tendres, galants, doux et discrets,

ont un peu l'air de courtisans français, très idéalisés. Mais nous
verrons que Racine a beaucoup mieux regardé qu'on ne dit com-
munément les mœurs locales, la couleur particulière de chacun de

ses sujets. Taine révail qu'on représentât Iphigéiiie dans la grande
galerie des glaces, en costumes du temps de Louis .XIV : il aurait

pu aussi bien demander une représentation de Jules César en

costumes du temps d'Elisabeth ; César, Burrhus, Antoine, et ce mob
qui hurle pour ou contre César, tout cela est aussi anglais

qxïlphigénie est française.

Prenons le témoignage des contemporains : Quinault les satis-

faisait, et Racine leur fit l'effet d'un brutal. Ce Pyrrhus que nous

trouvons coquet, galant, les choquait comme un malappris, et

Racine était obligé d'écrire cet avertissement : « Le fils d'Achille
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n'avait pas In nos romans : certes ces héros ne sont pas des Céla-

dons ». N'a-t-on pas trouve'! Néron ini^tnc trop nit^chant? Il n'était

pas assez amant avec Jnnie. Hacine batailla pour obtenir le droit

de faire autrement que Quinaiill, et cle présenter la passion toute

pure, dans ces crises où, faisant c^clater le mince vernis de notre

civilisation, la brutalité naturelle reparait. Ses effets paraissaient

trop crus, et blessaient roptimisme galant des salons : Saint-Evre-

mond, un homme d"esprit, trouvait Britannicus trop noir; et la

pièce, en effet, n'est pas « consolante ».

(^n Ire la mode, contre les délicatesses mondaines, Hacine fit

régner la raison, c'est-à-dire la vérité, dans sa tragédie. Il prit des

sujets légendaires, historiques rsoùs lé merveilleux ou le grandiose

des fables et des noms, il aperçoit, montre le fait commun, ni

héroïque, ni royal, humain : une femme délaissée qui fait assassiner

son amant par un rival, voilà Androinaque \ une femme trompée se

vengeant sur sa rivale et son amant, voilà liajazct; un homme qui,

pour un intérêt ou un devoir, laisse une femme aimée, voilà Béré-

nice; un vieillard rival de ses fils, voilà Mithridate; une belle-mère

aniouieuse do son beaulils, et le haïssant, le persécutant pour
ne ]iouvoir s'en faire aimer, voilà Phèdre. Ne sont-ce pas les

éternelles tragédies de la vie réelle, les sujets toujours les mêmes
que les journau,x et les tribunaux olTrenl à notre sensibilité avide

de se dépenser? Même de Britannictia, même dlphi<jéiiic, n'extrai-

rait-on pas des drames domestiques? une mère impérieuse, un lils

craintif, révolté soudain par ses passions ou ses vices, ou bien un
père sacrifiant à son ambition, à sa vanité, le bonheur et toute la

vie d'une fille qu'il aime pourtant, est-ce là seulement de !'« his-

toire ancienne » ou de la >< mythologie »?

Sous les noms héroïques, à travers les infortunes et les crimes

extraordinaires, c'est la simple, générale, humaine vérité que
Racine veut montrer : outre la politique, cela exclut l'intrigue

romanesque, les moyens compliqués ou surprenants. L'action se

proportionnera aux sujets, et les ressorts qu'elle emploiera seront

« vulgaires » comme eux. Néron se cache derrière un rideau, pour
épier Britannicus et Junie : bassesse comiciue! Sans doute; la

dignité tragique est une sottise : un empereur amoureux est un
homme amoureux, qui a seulement plus de pouvoir, partant

moins de scrupule à se satisfaire. Ou s'est étonné de certaines

affinités qu'on a saisies entre la tragédie de Hacine et la comédie
de Molière : rien de plus naluiel. Mithridate est avec Xipharès
dans le même rapport qu'Harpagon avec Cléante. Si les deux
peintres rendent la même passion, quoi d'étonnant qu'ils dessinent

le même geste, et que les deux pères emploient la même ruse

pour s'assurer de la rivalité des deux fils? Seulement des mêmes
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passions, de la même situation, du même moyen, l'un tire du
comique, et l'autre du tragique : chacun suit la loi du genre qu'il

traite.

Le st^Jê est pareil : simple et naturel avant tout, juste, précis,

intense, rasant la prose, comme disait Sainte-Beuve. Une admirable

poésie, dont on parlera plus tard, s'y fond, et s'y résout en lan-

gage pratique. Point de sublime; point de mots à effets, de vers à

détacher, à retenir. Racine ne fait pas de « pensées », ni de
maximes. Le Qui te l'a dit? d'Hermione, le Seigneur, vous changez

de visage de Monime, le Sortez de Roxane, voilà le sublime de

Racine, des mots de situation, terribles ou pathétiques par les

causes qu'on saisit et par les effets qu'on pressent. Des mouve-
ments de passion s'expriment avec une naïveté qu'on a trouvée

presque comique : comme l'amour de Pyrrhus, au moment où il

a juré de ne plus penser à Andromaque. Milhridate, pressant

Monime de l'aimer, me fait invinciblement penser à l'autre vieil-

lard amoureux, à l'Arnolphe de Molière. On serait étonné, si l'on

y regardait de près, de ce qu'il y a chez Racine de mots familiers,

de locutions de tous les jours; la musique délicieuse de son vers

nous empêche de remarquer les formes de la conversation cou-

rante qui souvent le remplissent.

Les personnages de Racine sont plus près de nous que ceux de
Corneille : du moins, il nous le semble, quoique peut-être les

grandes passions ne soient guère moins rares que les grandes
volontés. Mais dans nos âmes communes, les abandons au sen-

timent, à l'inclination, sont plus fréquents que les résistances et

les victoires de l'énergie volontaire. Racine a été élevé dans le jan-

sénisme, à croire que la nature est corrompue, que tout mérite,

tout bien en l'homme vient de la grâce; il a pu rompre avec ses

maîtres, il n'a pu se défaire des enseignements lentement insi-

nués, quitter le point de vue d'où ils lui avaient appris à regarder

l'agitation humaine. Il a donc peint une nature faible, impuis-

sante à se diriger, tiraillée entre ses instincts, des passions

fougueuses, des volontés chancelantes ou abattues. Il n'y a rien

de proprement chrétien dans les caractères qu'il dessine (Esther

et Athalie écartées), sinon en tant que le christianisme est un des

éléments principaux de la civilisation dont les types étudiés sont

le produit. Mais il est bien certain qu'il y a un parfait accord
entre la conception psychologique de Racine^.et le dogme carac-

téristique du jansénisjne : de là vient la facilité avec laquelle

Arnauld accepta Phèdre, lorsqu'on voulut réconcilier Racine avec

lui, et de là le mot fameux que la reine incestueuse est « une
chrétienne à qui la grâce a manqué ».

Ainsi, tandis que Corneille résout le conflit de la volonté et des
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passions pur la virloire de la volonlr, Racine conclut au Iriomplie

des passions : <!l coiinnL' <^otneillL' tend à supprimer les passions,

il li-ml à suppiiuinr la vulnuié. l/ora^^euse beauté de Hièdre

H'sulU» di> ce que sa volonl*^ tioul à peu près en Italauce sou

amour; ime lutte intérieure la décliire, tellement (]ue tcuil le drame
est dans ce seul rùie. Au contraire, dans Hoxane, la passion est

toute pure, sans contrepoids, sans correctif, immodérée, impu-
dente. Kt Agrippine, (".lylemneslre, Atlialie, chacune en son f;cnrc,

ne so.il aussi que [lassion.

Cette façon de juger les forces respectives de l'instinct et de la

raison pousse le drame aux dénouements funestes : où la passion

domine, le crime et le malheur doivent suivra. Ainsi la tragédie

de Hacine linit presque toujours mal : seul un miracle mytholo-
gique autorise le dénouement heureux A'ïphvjiUiie ; et, si Mithri-

date se termine bien, c'est par un miracle psychologique, qui

n'est pas la meilleure partie de la tragédie. Je iie parle pas

cVEslher et d'Athalie : Dieu peut tout, et c'est lui qui mène les

deux actions.

Mais voici une conséquence plus importante de la psychologie

de Itacine : son théâtre sera féminin, comme celui de Corneille

était viril. Car c'est dans les femmes que la faiblesse naturelle

paraîtra le plus visiblement : ce sont elles qui sont par excellence

des êtres d'instinct, de volonté faible ou nulle, de raison ployable,

et réduite au rôle de servante du sentiment qu'elle fournit de

sophismes; ce sont elles que toujours et partout l'alTection con-

duit, jamais l'idée. Telles du moins les voit Racine, et par suite

il les pousse au premier plan de sa tragédie. Là où l'histoire ne

s'im|)0se pas au poète, dans les sujets dont il est maitre et qu'il

arrange à son goiit selon son e.xpérience intime, les hommes
pâlissent et s'effacent : que sont Pyrrhus, Oreste, Bajazet, Hippo-

lyte, Thésée, même Acomat, à côté d'Hermione, d'Andromaque,
de Roxane, de Phèdre"? De Rawne date l'empire de la femme
dans la littérature : et cela correspond au moment où tous les

instincts violents, ambitieux, qui jetaient les hommes dans l'action

politique et militaire, s'apaisent dans la vie de société, où la

femme y devient souveraine sans partage, où d'elle va partir tout

honneur, tout mérite et toute joie.

Racine a peint admirablement les âmes féminines, avec une
iinesse singulière. Il en a marqué toutes les nuances les plus

délicates, mqis surtout la forme et le mouvement caractéristiques :

le sentiment faisant office de raison, l'extrême violence soilant de

l'extrême faiblesse. On l'a accusé de se répéter; il ne faut lavoir

guère In, ou grossièrement. Plus on a soi-même d'expérience,

plus on aperçoit de variété dans sou observation. Il a peJQt, qon
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Vamour, mais cinq, dix amours, dont pas un ne ressemble à

l'autre : cliaque individu aime à sa l'açoii, avec son tempérament,

son esprit, toutes les modilications que l'âge, la condition, la

situation peuvent imprimer à Télernel élément de la passion.

Voyez ses jeunes lilles, sœurs peut-être, non pas double!^ les

unes des autres : .Iiinie, pitoyable et protectrice, Ipliigénic, douce

et lière , Hermione , naïve, abandonnée, emportée; Monime .

pudique, résolue, soucieuse de son devoir, de son honneur, de

sa dignité, ferme dans sa volonté comme une héroïne cornélienne,

sans raideur pourtant, et toute tendre et gracieuse; Eriphylc,

enfm, déprimée par la misère, envieuse, ingrate, une amoureuse
qui avilit l'amour. Même variété parmi les femmes, ou plus grande

encoie : Bérénice, tendre, élégiaque, mélancolique, avec des réveils

d'énergie pour ressaisir l'arme féminine de la coquetterie; Phèdre,

malade d'amour à mourir, et voulant mourir sans parler, parlant

quand, trompée par son malheur, elle se croit libre, consentante

alors à sa passion débordée, atterrée par le retour de Thésée, et

laissant par honte, pour cacher la faute déjà faite, se consommer
un plus grand crime, ramenée par le remords pour démentir la

calomnie, replongée plus profondément dans le mal par une crise

etïroyable de jalousie, et, aussitôt que l'irréparable est consommé,
repentante, enfin se rachetant par la confession publique et la

mort volontaire; Roxane, plus simple, sensuelle et féroce, qui

sans cesse donne à choisir à son amant entre elle et la mort, sans

esprit, sans àme, animal superbe et impudique. Ces huit carac-

tères de femmes sont tous des types bien tranchés, et d'une

absolue vérité.

Les hommes sont plus faibles : les amoureux aimés sont des

galants agréables, et rien dé plus. Je ne sais pas au reste s'il est

Jamais arrivé que l'objet dune grande passion, au roman et au
théâtre, fiit peint d'une manière satisfaisante, et parût autre chose
qu'un ressort qui met la passion en branle, ou bien une cible où
elle tire. Il n'y a peut-être que Corneille qui ait pu rendre l'objet

égal à la passion qu'il inspire.

Racine se retrouve dans les amants qu'on n'aime pas : Pyrrhus,
fier et épris, un soupirant qui a de belles révoltes, et qui donne
parfois de rudes secousses à sa chaîne; Oreste, passionné et

sombre, proche de la folie, et capable de crime; et Mithridate,

l'amoureux en cheveux gris, qui sait qu'on ne peut l'aimer et

s'acharne à exiger l'amour, étalant avec emportement toutes les

compensations qu'il a de la jeunesse qui lui manque; et Néron,

l'amoureux qui est un maître, et qui le sait.

Racine ne s'est pas borné à l'amour, où il voyait, non sans

raison, « la route la plus sûre pour aller au cœur ». Même dans les
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tragédies où l'amour est tout, il y a d'autres caractères que des

amoureux. Voi<'i An<lromaquc, veuve cl mère, obligée de choisir

entre la fidélilé qu'elle doit à son mari, cl la proiprfioti quelle

doit à son fils, hontK^le femme qui se défend avec ses yràces de

femme, ménageant l'amour de l'vrrlius pour lui résisler sans le

décourager. Bnjnzt-t nous offre Acomat, un politique réaliste qui

ne débite pas de ma.xitnes. (ié|)Ourvu de sentiment et de scru-

pules, tout à ses intérêts, mais éloigné des crimes inutiles autant

que de l'impudence pompeuse, n'ayant pas d'illusion sur les

hommes et ne le criant pas : une des plus réelles figures de

ministre qu'on ait jamais dessinées. Et Mithridate, c'est le vieillard

amoureux, mais c'est Mithridate, le roi barbare, l'ennemi des

Romains.
Dans certaines tragédies, l'amour n'est qu'un cadre, ou même

un fil léger, et donne occasion de peindre diverses sortes de carac-

tères et de passions. Dans Iphigénie, Britannicm, l'amour est peu

de chose, dans Athalie il n'est rien. Et dans ces trois sujets, que

de formes d'âmes nouvelles et variées : Ulysse, le politique froid,

qui ne recule jamais devant les moyens, quand il a choisi le but,

point insensible pourtant, mais rassuré par la conscience qu'il a

de ne voir que le bien public; Agamenmon, père tendre, faible

ambitieux, qui voudrait les fruits du crime sans le crime, et qui

ne peut se résoudre à sacrifier sa fille à son égoïsme, ni son

égoïsme à sa fille, plus sympathique que le Félix de Corneille,

parce qu'il est plus déchiré; Clylemnestre, la « mère », qui ne

connaît plus ni patrie, ni dignité, ni mari, dès que sa fille est

en péril, en qui, mieux qu'en aucune amplification romantique,

apparaît le sentiment primitif, animal, de la maternité; c'est la

bête défendant son petit.

Ailleurs voici Agrippine, une mère aussi, mais ennemie de son

fds, et l'aimant pourtant d'un reste d'instinct : fière, ardente,

ambitieuse, d'une ambition de femme, qui n'est pas une énergie

d'ordre supérieur, aspirant à pouvoir plus pour agir plus, ni une

confiance superbe de savoir réaliser mieux que personne le bien

public, mais une vanité avide de l'extérieur, de l'enivrement, des

flatteries de la puissance : Agrippine est ambitieuse comme une

autre est coquette. Jouet de ses alfections, son humeur la mène,

son orgueil, son espoir la trompent : elle s'irrite et s'apaise fol-

lement, inégale en son action, maladroite et crédule. A côté d'elle,

Néron, une àme mauvaise, égoïste, vaniteuse, lâche, en qui

l'amour est une fureur sensuelle, un transport de l'imagination,

sans tendresse, sans estime, sans pitié : il va à son premier crime,

poussé par son instinct, fouetté par la jalousie, retenu par ses

peurs, peur de sa mère, peur de son gouverneur, peur des mille
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voix du peuple, enlevé enfin par l'aigreur de sa vanilé, sans élon-

noment après le crime, et d'une belle impudence, mais affole sou-

dain d'une peur toute physique, dans la détente de ses nerfs après

l'action, et déprimé de voir la femme pour qui il avait fait le coup

lui échapper. Autour de ces deux personnages, Burrhus, un hon-

nête homme, dans une situation fausse, assez souple pour être

vivant, et un coquin, Narcisse, bas, plat, intrigant, qui joue de

son maître à merveille en semblant lui obéir.

Enfin Athalie est, sans maximes ni dissertations, une des plus

fortes pièces politiques qu'on ait jamais écrites, et à coup sûr la

plus hardie peinture de l'enthousiasme religieux : Athalie est une

femme, fiévreuse par conséquent et inégale, alternativement

irritée et facile, selon les objets qui tournent son âme passionnée;

un songe, un visage d'enfant, tout dévie ou rompt son action.

Elle se débat plus qu'elle ne lutte. Elle figure un pouvoir qui

tombe, contre qui toutes les circonstances fortuites tournent fata-

lement, et qui n'a plus vraiment la force de se soutenir : il donne

quelques secousses, violentes et inutiles, qui l'épuisent, et il est

incapable d'une résistance ferme. Joad est un fanatique, désin-

téressé, sans scrupules, impitoyable, le plus dur et le plus immoral

des politiques, parce qu'il ne fait rien pour lui, tout pour son Dieu.

Par Joad, le pieux poète nous découvre tous les crimes du fana-

tisme et leur source profonde. Entre Joad et Athalie oscille

Abner, brave soldat, politique naïf, calme dévot, l'honnête homme
timoré, qui fuit les responsabilités, ménage tous les devoirs, et sert

tous les pouvoirs. Mathan est une Ame envieuse, ambitieuse, qui

joue de la religion, hypocrite tragique, à qui nulle vie innocente,

nul intérêt public n'est précieux, dès qu'il trouve jour à satisfaire

ses haines ou son orgueil : serviteur égoïste et sans dévouement

d'Athalie, servi lui-même par le zèle intéressé de Nabal. Enfin, il y
a, dans Athalie^ Joas, un enfant. Songez quelle hardiesse c'était

de mettre un enfant dans une tragédie : le xviic siècle n'a pas

connu, n'a pas aimé les enfants. La raison n'a pas assez de place

dans leur vie; et l'instinct naturel, primitif, les conduit. Il n'y a

que deux enfants qui comptent dans la littérature classique : la

petite Louison, naïve et futée, le petit Joas, simple, candide, répé-

tant sa leçon avec une gravité dévote d'enfant de chœur.

En voilà assez pour nous faire entendre quelle injustice c'était

de dire que Racine ne ferait plus de tragédies, quand il ne serait

plus amoureux. Cet homme-là, par un exemple unique, a fait vrai-

ment à son Dieu le sacrifice de son génie; il s'est retiré quand il

n'était ni épuisé ni fatigué, quand il avait seulement montré ce

qu'il pouvait faire.
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4. LA VISION POÉTIQUE DE KACINE.

On n'aurait que la muilié de Racine, si Ton ne regardait

que la vérité psycholofjjique de ses peintures, leur ressemblanre
avec la vie réelle. Il a mis la poésie dans la tragédie, cette poésie

si rare dans Coineille, et que Holrou par accidénl TTrencontrée.

Heniarquous bien une dilTércnce entre nos deux grands tragiques

dans le choix des sujets : depuis le Cid, Corneille n"a pas tiré une
tragédie de la poésie ancienne, sauf Pompée, qui vient de Lucain,

un historien rhéteur plutôt qu'un poêle, et sauf Œdipe, dont il a

fait ce que vous savez, du Sophocle habillé à la Quinaull. Hacine

prend ses sujets dans lùiripide : Amlromdqiie, Iphiyi'nie, Phèdre. Il

y ajoute, pour les traiter, Virgile et Homère. Mais (|uaiid il s'in-

spire lies historiens, c'est là qu'il faut s^sir l'ofiposition des ileux

génies. Pour Corneille, un historien est un historien, un (jarunl de

l'authenticité des faits : Ïite-Live ou Justin, liaronius ou Du Ver-

diei- traduisant Paul Diacre, ce lui est tout un. Racine, au con-

traire (mettons à part Suétone qui lui fournit Bérénice : le sujet

n'a pas été choisi par lui), Racine prend Britannicus à Tacite, le

plus grand peintre de Vantiqnité; Mithridate, à Plutarque. le bio-

graphe dramatique, où Shakespeare allait aussi chercher la poésie

des passions. S'agit-il de tragédies saintes, Corneille ouvre Surius;

Racine, la Bible. Reste donc Bajazet, le seul sujet qui ait été choisi

par Racine pour sa pure valeur dramatique et réaliste.

Il est poète, et dans toutes les actions qu'il met en scène, il

saisit une puissance poétique qu'il dégage. La seule étoffe de son

style nous en avertit. J'ai signalé cette notation si exacte des sen-

timents, qui est la forme nécessaire du positivisme classique.

Mais j'ai dit aussi qu'il y a des vers, des couplets de poêle dans

Racino : la traduction serrée de l'idée que commande la psychologie

dramatique, s'acÏÏevè .sans cesse en images, en tableaux qui la

dépassent infiniment, el qui ouvrent soudain de larges échappées

à l'imagination. A travers un rapide récit, on Xipharès expose

toutes les circonstances par Icstiuelles son rôle est déterminé,

soudain il s'arrête un moment sur les victoires de son père :

El des rives du Pont aux rives du Bospliore,

Tout reconnut mon père....

De ce triomphe l'orgueil filial de Xipharès est enivré, et le senti-

ment suscite un réveil de sensations, la vision d'une mer sans

ennemis, uù les (loties du roi déploient joyeusement leurs voiles :

.... lit ses heureux vaisseaux

N'eurent plus d'ennemis que les vents el les eaux. (Acle J, se. i.;
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Après cette envolée soudaine, le style se rabat, tout près île la

prose, dans l'indication exacte des faits. Un peu plus loin, Pliar-

nace engage Moninie à s'embarquer avec lui :

jusques à quand, madame, atlendrez-voiis mon père?

(Acte I, so. vMi.)

Et il fait son invitation dans un couplet pressant et précis,

qu'éclairent de place en place comme do larges trouées ouvertes

sur de lointains et grandioses passages.

Fuyez l'aspect de ce climat sauvage....

Un peuple obéissant vous attend à genoux
Sous un ciel plus heureux....;

mais surtout à la fm, dans ce dernier vers qui évoque à nos yeux
Monime

Souveraine des mers qui la doivent porter,

on voit tout un triomphal cortège glisser sur l'étendue resplendis-

sante des eaux. Deux vers ou trois plus bas, Monime ouvre la

bouche, et son premier mot, c'est : Éphése et l'Ionie; une soudaine

et lumineuse évocation de la Grèce asiatique, avec tout ce qu'elle

contient pour nous de prestigieux souvenirs.

On n'a qu'à feuilleter n'importe quelle tragédie de Racine, et

des impressions analogues surgiront en foule. Cela veut dire que

chacun de ses sujets éveille en lui une vision poétique II ne se

oique pas d'être historien ; il ne fait pas de couleur locale. Mais à

chaque sujet il s'efforce de garder son caractère, de faire revivre

en son imagination les âges lointains, les civilisations disparue.s.

Il ne croyait pas qu'on pût mettre en tragédie la réalité immé-
diatement perçue : il voulait envelopper l'observation dans une

vision agrandie par l'éloignement, et par là poétique : à cette

condition seulement, il crut pouvoir traiter Bajazet, parce qu'il

sentait les Turcs aussi loin de lui que les Romains. El, même
dans Bajazet, il a essayé d'être le moins « français » possible.

Les éléments d'une vision complète et colorée lui ont manqué, et

le style de la pièce est plus pragmatique que poétique; cependant

il est visible qu'il a utilisé avec soin toutes les indications "de

rnœurs et d'institutions, qui pouvaient l'aider à former une repré-

sentation sensible du sujet.

Nous ne pouvons exiger que Racine nous parle selon nos idées

de la Grèce ou de l'Asie, qu'il co^lutne ses acteurs d'après les der-

nières trouvailles ou les hypothèses récentes de l'histoire et de
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l'archéologie : il n'y avait guère que la civilisation gréco-romaine,

la décadence raffinée, dont il pût avoir un sentiment historique-

mont exact. Et d'autre part, si nous sommes hahitués de nos jours

à voir nos t'crivains nous présenter l'hunianitt'î antitjue dans ce

qu'elle a (rirn''ductil>ie aux formes actuelles de nos âmes, il faut

consentir à ce (jue Hacine nous la montre dans ce qu'elle a didcn-

liquo; l'un n'est pas plus vrai en soi que l'autre. Ces considéra-

tions une fois admises, nous n'aurons pas de poine à tiouver que
le réalisme psycholo^i(|ue de Hacine se fond dans une vision poé-

tique, d'où résultent celte lumière exquise et cette pure noblesse

de sa forme fra^'ique.

Ses modèles et ses auteurs parlaient à son imagination. Ce
n'étaient pas pour lui des hommes (juelconques, types dp l'huma-

nité, tirant toute leur valeur de leur définition. C'était Andro-
niaque, l'.Xndromaque d'Homère et de Virgile, c'était l'Oreste

fatal d'Eschyle et d'Euripide. Toute la Grèce homérique lui appa-

raissait sur le rivage d'Aulis, autour de l'autel où il traînait Iphi-

génie. La grande ligure de Mithridate séduisait son âme d'artiste;

et, au risque de déranger l'équilihre de sa composition, au milieu

du drame réaliste du vieillard amoureux, il s'arrêtait à peindre,

dans toute sa hauteur, le despote oriental, cruel et héroïque, dont

Plutarque lui donnait l'idée. 11 écrivait Brilawiiinta, le plus saisis-

sant tableau qu'on ail tracé de Home impériale : il l'écrivait en

pur artiste, sans idée ni intention de politique, attaché seulement

à bien rendre la sombre couleur de Tacite, Là. comme dans
Mithridate, il en use librement avec ses auteur*, pour le détail

des faits et pour la composition psychologique des caractères

individuels ; mais Plutarque et Tacite ont très fortement enfoncé

dans son âme la vision d'une Asie barbare ou d'une Home cor-

rompue, qui se déploie par-dessus le mécanisme abstrait des forces

morales. Phèdre a une poésie plus prestigieuse encore : on ne

saurait citer tous les vers qui créent, autour de cette dure étude

de passion, une sorte d'atmosphère fabuleuse, enveloppant Phèdre
de tout un cortège de merveilleuses ou terribles légendes, et nous
donnant la sensation puissante des temps mythologiijues :

Noble et brillant auteur d'une triste famille,

Toi dont ma mère osait se vanter d'être fille,...

Soleil....

haine de Vénus î ô fatale colère!

Dans quels égarements l'amour jeta ma mère!...;

Ariane, ma sriuir, etc...

La fille dt; Minos cl de Pasiphaé....

Moi-même, il m'enft^rma lians des cavernes sombres,
Lieux jjrofonds, et voisins de rcnij»ire ties umbi'cs....
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Et tant d'autres vers, qui font que la tragédie s'élargit avec l'ima-

gination du public, et devient apte à recevoir toutes les impres-

sions que notre éducation archéologique et esthétique nous fait

rechercher dans la représentation de l'antiquité.

Les tragédies sacrées de Racine ont le même caractère. Esther

est une élégie pieuse, aimable et un peu enfantine, avec son

lantoche de sultan et son épouvantail de ministre : mais le vieux

.liiif Mardochée, la douce dévote Esther ressortcnt en pleine

lumière. Toute la poésie des Livres Saints est passée dans la prière

d'Esther. Athalie est une vision d'une intensité étonnante : dans
ce cadre grandiose du temple, devant ces chœurs, dont la voix,

un peu maigre, rappelle à notre mémoire les fières beautés des

psaumes hébraïques, Joad,sibien saisi dans son âpreté juive, dans

sa puissance de haine et de malédiction, dans son absorption enfin

du sentiment national par la passion religieuse, Joad est une
figure biblique. Mais songez surtout à son accès de fureur prophé-

tique, à ce qu'il a fallu de puissance poétique, de hardiesse artis-

tique, pour concevoir et pour offrir à ce monde de raisonneurs et

d'intellectuels un prophète, un vrai prophète, inspiré, délirant,

dessinant l'avenir en images actuellement extravagantes. Et, pour
doubler l'audace de la peinture, imaginez que ce prophète découvre

les crimes futurs de Joas, et risque de rendre odieux le person-

nage sympathique : faute insigne pour un dramaturge adroit,

trait admirable de vérité profonde et de large poésie, qui jette

soudainement une vive lumière sur la sinistre histoire de Juda, et

sur le triste, le pauvre fond de notre humanité.

Je crains que Racine, comme Bossuet, n'ait été trop poète pour

un siècle qui s'éloignait de plus en plus de la poésie : on sentit la

vérité humaine mieux que la grandeur poétique de son œuvre.

On pourrait s'étonner que les romantiques l'aient traité si mal,

eux qui étaient poètes et artistes; mais il faut songer que tous les

pseudo-classiques qui s'abritaient derrière Racine, leur en fai-

saient méconnaître le véritable caractère. Et surtout la poésie de

Racine est tout juste l'opposé de la poésie romantique : elle n'est

pas l'épanouissement de l'individualité, impérieuse et capricieuse;

elle est tout objective et impersonnelle.

5. LA TRAGÉDIE APRES RACINE.

J'ai pu grouper quelques tragiques autour de Corneille : autour

de Racine, il n'y a personne. Rien de plus plat que Pradon et

que l'abbé Genest '. Totalement dépourvus de sens poétique, ils

1. Sur la tragédie après Racine, cf. G.Lanson, Nivelle de la Chaussée et la Comédie
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traitent les plus mervfilleiix sujets de la poésie antique avec une
sorte de bon sens huuigeois, asservi et étréei par les |)réiugés de

leur monde. A la lin du siècle, je ne vois à nommer que la pièce

de Lonyepieire (1<i88), [tour une Médée hmkIuo avec une raideur

énerf^ique de dessin et une pauvreté de couleur qui font moins
songer a rantiquilé (|u";i David, et j)our un Jason très curieux de

réalité prosai(|ue, dans son rôle de bellâtre é^'oïste et plat.

La trayèilic se meurt. Des mœurs de convention s'établissent :

l'observation directe de la nature cède la place à des formules

arrêtées, dont, au nom de la dignité trafique, il ne sera plus

permis de se départir. Les sujets s'évanouissent dans le vague et

l'abstrait. Pour voiler le vide et la fausseté des sentiments, on
arrange, on entortille les incidents romanesques, les scélératesses

monstrueuses. Li's incognitos et les reconnaissances deviennent le

Irain ordinaire et journalier des actions tbéàtrales. A mesure que
la tragédie s'affadit, on cherche à la renforcer par la rareté des

situations et des sentiments : on va hors de la nature et contre

la nature. Jamais Gampistron n'est plus fade que lorsqu'il veut

peindre un amour inoeslueu.x. .\i lui, ni Lagrange-Chancel ne

valent d'être lus : ils l'ont valoir je ne dis pas Rolrou ou Tristan,

mais Scudéi y et La Calprenède, et le bonhomme Hardy. Ne nous
faisons jjas illusion : la fécondité vigoureuse de la tragédie, c'est

autour de Corneille qu'il laut la chercher. lUiciiie en a prolongé

seul la splendeur, dans une époque qui n'était plus capable que de
Idpéra.

larmoyante, p. 81-106. Le jugement ici porlé se jusliûcrail par : Pradon, BéguJus,
ou PIf/lrf cl f/ippoh/le ; CuMiest, l'ënélopr ; Lonsepiorre. Mcdiie ; Cainpist roii. Amlrjrue.
Tiridate; Lagruujje-CbuQccl, Jiiu et Mrlicertc, Amasis (sujel de Mérope).
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LA FONTAINE

1. LaFonlaine, son caractère; sources et formation de son génie poé-

tique — 2. Les Fables: ce qu'il a fait du genre : drame et lyrisme.

— 3. La poésie dite légère. Chaulieu.

1. LA FONTAINE.

Si l'on veut se rendre compte des restrictions que comporte la

théorie des milieux, de l'effrayant inconnu que nulle détermination

scientifique des œuvres littéraires ne peut réduire, il ne faut (|ue

considérer les deux plus purs poètes de notre xvii'' siècle : La Kon -

lalne et Racine. Ils sont tous les deux Champenois',dela plus grise7~

et prosaïque, et positive de nos provinces, de cette terre des bons
vivants et des malicieux conteurs, dont il semble que les fabliaux

épuisent la délinition intellectuelle. Il y a dans La Fontaine assez

de quoi répondre à celte origine ^
; par toute une partie de son

1. L'un est de la FerLé-Milon et l'autre de ChAteau-Thierry. ïl est possible que ce

soient dunx leiToirs trrs difTérents; mais si cela esl, on oomiireud que lidee géiiKrale

de la ré^'ion, de la prcivince, à l;i<iurllese tiennent d'ordinaire les disciples de Tuinf,

n'est plus qu'une abstraction sans realité et sans signification précise (//" éd.).

2. Biographie : Né à Château-Thierry, le 8 juillet 1021, flls d'un maître des eaux

et l'oréts, Jean de La Fontaine étudia à l'Oratoire do Keims et à Sainl-Magloire do

Paris; puis il vécut oisivement dans sa ville natale, parmi ses amis, PinLrel, traduc-

'"'ur de Séncque, Maucroix, traducteur de l'iaton. En 1017, il se marie, et prend

une charge de maître des eaux et forêts. En 1651, il publie une traduction do l'Eu

nuque de Téreuce. Sou parent Janmart le présente à Fouquet, qui le pensionne.

Après la disgrâce de Fouquet, il écrit VÉléfiie aux nymphes de Vaux; et il accom-

pag'ne Janmart exilé à Limoges; il a raconté son voyage dans des lettres à sa femme.

Plus lard, il est préseuté U la duchesse de Bouillon, exilée dans sa lerre de Château-

Thierry, pour qui il écrit dos Contes. En 16<)';>, il publie son roman de Psyché. 11

avait to l k fait abandonné ChAteau Thierry et sa femme. Pendant vingt ans il

vécut chrz Mme de la Sab'ière; lorsqu'elle fut morte, il alla chez M. d'Hervart

L.'.'icadémie le reçut on 16S14. Il écrivit pour le théâtre Hagotin ou le Roman comique

(lOS-i), le Florentin (1GS5), la Cou/ic enchatitfie (1088). Il se convertit en 1093, et

mourut le 13 avril 1695. Parmi ses poésies diverses soûl deux pièces importantes pour



55fi LRS GRANDS ARTISTES CLASSIQUES-

liurncur rt de son f^énie, il pl()n;,'c en f|U(;lijue sorte dans le sol

natal, et l'on saisit en lui le ^<>iU du terroir champenois, v

Il faut se garder des illusions enthousiastes, comme des exagé-

rations dénigrantes, quand on parle de l'homme et de la façon

dont il vécut. On a poétisé la vie de ce bourgeois de province,

sensuel et flâneur, qui n'eut ni volonté, ni sens moral, ni énergie

pour aucun devoir, qui ne sut faire ni sa charge de maître des

eaux et forêts, ni sa fonction de chef de famille. Eu pleine force

(lu corps et de l'esprit, il lâcha tout, charge, femme et fils, pour
venir à Paris, et vivre à la solde d'amateurs généreux. Il fut fon-

cièrement égoïste; il ne sut résister janiais ni à son désir ni à

son plaisir, et s'abandonna à toutes les impulsions de sa nature.

D'où vient cependant que ce caractère assez laid en somme
s'est prêté aux idéalisations de la critique? C'est que l.a Fontaine

a un égoïsmc d'une qualité particulière, cet égoïsme des enfants,

qui n"est que l'instinct naturel, que l'éducation n'a pas entamé ni

complété, et dans lequel la civilisation n'a point mêlé ses com-
plications corruptrices. [I ne contient ni ambition, ni avarice, ni

intérêt : il est tout spontané et de premier mouvement. Le calcul

et la réflexion en sont absents ; et dans ce total abandon à la

nature, si la nature a des instincts de tendresse, de sympathie,

d'amitié, l'homme sera tendre, afTectueu.x, et capable de préférer

ses sympathies à ses intérêts. C'est le cas de La Fontaine; il a le

cœur primesautier, et le sentiment peut tout sur ce grand enfant

ingénu. Aucun devoir ne le retient, quand il n'aime pas : aucun
intérêt, quand il aime.

Parce que cela lui fait plaisir, il aime ses amis ; il leur est dévoué,

tendrement, délicatement, à Fouquet, à Mme de la Sablière, à

M. d'Ilervart. Si incapable de réflexion et de bon conseil pour lui-

même, il est attentif, clairvoyant, prudent sur les affaires de ses

amis. Aussi se fait-il aimer, comme il aime. Ce n'est pas la seule

fois où l'on voie l'égoisme radical faire un caractère charmant :

CCS libres déploiements de la nature primitive, antérieure à toute

morale, ont d'infinies séductions.

Le fond de la poésie de La Fontaine, c'est cette spontanéité, cette

richesse des émotions, qui, dans la vie réelle, en font le plus

incorrigible des fantaisistes; c'est la simplicité, l'absolue et immo-

la l'oiHiaissance do son génie, YEpitre à lliiet et lo Discours à Mme de (a Saiiiére.

Éditions : Lps Fables : \"' el 2" p.irlios, 1668. in-i; 1668, i vol. in-12. réimp. a\ec

tiiiu 3" el CHIC i- partie, 1678 et lôTO. 4 vol. in- 12; Le .Y//" livre, Paris, 1692, in-12.

Œuvres comjiléli's (Coll. des Grands Kcriv. de la Krance), Uai'hette, 11 vol. in-8, 1883-

1893. - A consulter : Walckenacr, Uisl. de la vie et des ouvrages de La />'., Paris»

1820, in-8. Marty-Laveaux, h'ssai sur la langue de I-a /<'., 1853, l'aria. Taine, La
Fontaine et ses fables.
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raie irréflexion (en un sens) de l'expression qu'il leur donne.

Il y a de tout dans cette àme de poète : esprit d'abord, malice,

ironie; sensibilité ensuite, et sympathie universelle, large amour
de la nature et de l'humanité. C'est un artiste en plaisirs, qui

excelle à s'en fabriquer de toutes sortes et de toutes qualités, avec

tous ses sens et tout son esprit.

J'aime le jeu, l'amour, les livres, la musique,

La ville et la campagne, enfin tout : il n'est rien

Qui ne me soit souverain bien,

Jusqu'aux sombres plaisirs d'un cœur mélancolique.

II goûte voluptueusement

Les forêts, les eaux, les prairies,

Mères des douces rêveries.

Mais il est amoureux aussi de l'esprit humain, de l'exercice intel-

lectuel, des livres, et de tous les livres :

Je chéris l'Àrioste et j'estime le Tasse;
Plein de Machiavel, entêté de Boccace,

J'en parle si souvent qu'on en est étoljrdi.

Ne voulait-il pas aller au séminaire pour avoir lu la Bible? N'était-ce

pas une ode de Malherbe qui avait fait jaillir la source profonde

de poésie jusque-là cachée sous l'épaisse jovialité du bourgeois

de province? Et ne le voit-on pas raffoler de Baruch tonte une
semaine? Dans cette vivacité et cette mobilité d'impressions, une
vie s'en va à vau-l'eau : mais l'étoffe est riche pour la poésie.

Avec cela, il n'a rien d'un fou, d'un inconscient, d'un irrespon-

sable. Ses légendaires distractions ne l'empêchaient pas de voir

clair dans la vie : le .caractère était mou et ployable en tous sens,

mais l'intelligence était aiguisée et pénétrante. Il était oljserva-

leur, et toute réalité entrait profondément en lui. Il voyait si

^clair, le bonhomme, qu'il a été le premier à noter, dès 1G60, que
le temps de la fantaisie était passé, que le temps de la vérité était

venu dans la littérature. Il avait aussi un sens exquis de l'art :

il avait ce don rare, la mesure dans l'énergie. Il savait limiter ses

impressions, les arrêter au point précis où elles deviendraient

douloureuses et brutales. Hardiment naturaliste, il estimait qu'il

n'y a pasd]interprétation artistique de la nature qui n'y manifeste

de l'agremenTet de la grâce; mais, comme c'était le plus loyal et

le moins truqueur des artistes, il ne rendait ainsi que parce qu'il

sentait d'abord : sa forn»e d'esprit était un délicat épicurismn,
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qni excell.iil à extraire de loiis objets les parcelles de beauté ou

(le plaisir qui y élaient enveloppées, il avait, dans un de^ré parti-

ciilicM di' |tiiissaiice, les racultés tecliniipifs du poète : les mois
élait'iit pour lui des formes vivanirs, so'iplos, rolorées, et le vers

était le (lévcloppemt'nl haiiuonieux d'iiiio ondulation ryllimiqu*-.

On voit dcquols éléments nst lormé le ^'énic de La Konlaine, et

ce qu'y peuvent n-vendiquor toutes les influences extérieures et

antérieures. De la tradition f,'auloise, c'est-à-dite j)urernenl fran-

raise, il lient res|»ril, le récit' ^esleël vif, la raillerie subtile et

penétranle. sans j)arlcr de l'immoralité qui est un jeu tie IVsprit

plutôt qu'une fou^Mie des sens. Les Cvnlcs, c'est la pure tradition

des auteurs cliampenois et picards, c'est l'inspiialiun des fabliaux,

avec un peu de l'art de Hoccace. Ils sont bien déplaisants et

ennuyeux aujourdliui, avec leui libertinajre rafliné et froid, où

le tbème scabreux est présenté toujours dans 1 abstrait, liors de

toute peinture des mœurs : mieux vaut encore la grossièreté des

fnhliau.i:. De son siècle, de l'esprit ralionaliste et scientilique

(qui prévalait alors, ij tient son goiH de vérité exacte, son observa-

tion précise et serrée, sa curieuse recherche et sa sûre connais-

sance delà vie morale et^es passions humaines. De lllalie, et de

l'antiquité, même de rt^liquili'- grecque qu'il eut le lare talent

de percevoir à travers les insuflisantes traductions, il a tiré son goût

délicat, et ce sens de la forme, ce besoin dune perfection dilhcile,

qui ont réglé l'emploi de ses facultés |)oétiqnes : c'est par là qu'il

I est devenu un artiste, et qu'il a travaillé sa matière en a-uvre il'art.

"^^tnllu, son originale propriét é, l'inexplicable fond de son indivi-

dualisé, c'est, dans une race, dans un siècle peu poétique, la puis-

^anTe expansion de son tempérament poétique; c'est celte souplesse

de l'âme universellement impressionnable, et capable d'absorber,

d'amalgamer et de fondre toutes les autres influences.

Au reste, il ne faut pas se laisser égarer par les mots légendaires

qui ont cours à propos du bonhomme. Ce fablier n'a pas porté

ses fables comme un prnnier porte des prunes : c'a été du moins
un fablier bien tardif. La Fontaine fait ses débuts daus la littéra-

ture à trente-trois ans, par V Eunuque (1654); il a |dus de quarante

ans quand il écrit Joconde, son premier f'onie: il a quarante-sept

el cinquante-sept ans, quand il publie ses deux principaux recueils

de Fabien. C'est tout juste le contraire de ce qu'on attendrait

d'un ^'énie naturel et facile : la poésie de La FonLaJiij? est l'uiuvic

•de sa maturité déjà avancée. Il lui fallut le tenqjs de se recon-

naître : lentement, péniblement, il s'est mis en possession de son

originalité, après avoir tâtonné et erré. 11 n'y a rien d'inconscietit

dans son génie; il est tout clair, avisé, T-i'llechi ; cl il faut qu^l ait

nettement conçu cl la qualité de son naturel et le caractère de



LA FONTAINE. SfiO

son idéal pour les réaliser dans des œuvres parfaites. L'esprit l'a

séduit d'abord, et tous les précieux, les Italiens, Voilure. Mais il

en est revenu : les anciens l'ont ramené à la simple nature. 11 les

en a remerciés dans son ÉpUrc à*\hiH, attestant par son expérience

la vérité des enseignements de Boileau. Même alors, surtout alors,

il a travaillé : il s'était négligé quand il raïfinail, mais l'exquise

simplicité, il ne l'a jamais rencontrée que par un labeur obstiné.

Ses Fables, où la poésie coule de source, ont été faites et refaites,

jusqu'à ce qu'elles eussent trouvé leur perfection. Cn possède le

hcnard, les mouches et le hérisson, sous deux formes : il n'a passé

dans la seconde rédaction que deux vers de la première.

2. LES FABLES.

Nous pouvons négliger tout le reste de l'œuvre de La Fontaine,

les Contes, si ennuyeux et si tristement vides de pensée dans la

grâce légère de leur style, tout le théâtre, les Poèmes sur le Quin-

quina et la captivité de Saint-Midc, les pièces détachées, les lettres.

Ce n'est pas là qu'il faut chercher La Fontaine : s'il s'y trouve par-

fois, il y est moins complet, moins pur que dans ses Fables. 11 a

pu y semer des choses exquises : il n'y en a nulle part d'au-

cune sorte que les Fables ne nous présentait dans une intensité

ou une perfection supérieures. Le principal intérêt de tous ces

ouvrages, c'est de nous montrer souvent à l'étal brut ou mal
dégrossis encore des matériaux que le bonhomme recueille de ci

de là, au hasard de ses expériences et de ses rencontres, et qu'il

essaie, affine, concentre peu à peu, pouf en faire ensuite les

éléments de ses chefs-d'œuvre. Us nous aident à comprendre aussi

ce que l'unique et personnelle perfection des Fables nous dérobe :

par où La Fontaine tient à la poésie légère de son temps. Les vers de

sa jeunesse le rapprochent des Voiture, des Benserade, des Segrais,

des poètes mondains, raffinés, spirituels et froids : voilà d'où il

part, et peu à peu il se dégage de leur compagnie. Les œuvres de

sa vieillesse, avec le Xll" livre des Fables, nous montrent comment
il retourne au ton de la poésie mondaine, et redescend vers les

Chaulieu, les Hamiilon et les La Fare. Entre les deux groupes

se placent onze livres de Fables, où l'individualité absorbe et

loraine toutes les influences du milieu et du moment.
Ici ma tâche est abi^égée par rexcellentc étude de Taine. Je n'ai

qu'à y renvoyer le lecteur désireux de comprendre la"'¥iîbstantielle

solidité et l'art exquis des Fables. Elles sont

de la vie humaine et de la société française.

Lanson. — Histoire de la Littérature française. 19

rendre la suDstannene

it d'abord un tableau \

;. La Fontaine a l'in- \
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tiiilion psjvholoKiqu»'. ol il a le sens du réel : il a peint des

lionimes de tout caiactère et de toiito cniidition, rois, seigneurs,

lnjurgeois, curés, savants, paysans, urgucilli'ux, poltrons, curieux,

intéressés, vaniteux, hypocrites, <§iaoun dans l'altitude et avec le

lari)^'£ifie (pii lui conviennent et l'cxpriincnt. H connaît rh')intne

ro mni'; Miil''Tr^'-^ société comme Sainj^Siumn. -^

Mais, selon la t1-a7îîTton~d u f,'enre. les honinios ne sont pas a

l'ordinaire présentés dans leurs lormes et leuis aclts d'hommes :

toute la nature Iburnil de transparents symboles, où le poète

enferme ce que son analyse a découvert de nos vices et de nos

travers. Ainsi la vérité se recouvre de lantaisie; elle se voile sans

se dérober, et le charme du livre est fait en partie de ce contraste,

qui nous fait passer incessamment de l'irréel au réel, et de la

dure précision de l'expérience aux capricieuses libertés du rêve.

Va\ vertu des sujets traditionnels de l'apologue, la scène est

presque toujours transportée hors du monde, hors de la ville,

aux champs, dans les solitudes des bois et des plaines : et voilà

k- sentiment de la nature réintégré dans la poésie, entre la morale

fl la psychologie. La Tontaine no mêle point de religion, ni de

panthéisme, ni même de dynamisme dans son amour de la

nature : il jouit des formes quelle offre, des sensations qu'elle

procure, sans rien cherclipr au delà, l-es paysages sont dessinés

d'un trait fin et lapide ; ce sont des impressions neltiMucnt el

sobrement notées.

Dans la description des animaux, je me sépare de Taine : La Fon-

taine n'a rien du naturaliste. C'est tout simplement un peintre

animalin' d'un incomparable talent. Regardez ses chats, ses lapins.

ses chèvres, son héron : il dessine avec une précision, une vie

étonnantes, la forme extérieure de l'animal, silhouette, altitudes,

démarche. Et par un raisonnement que nous faisons tous les jours

à propos de nos semblables, du prolil et de l'aspect de l'animal,

il en induit le caractère, c'est-à-dire un caractère humain, qu'il

lui attache : il en ex|)lique les actes familiers par les motifs et

les mobiles qui rendent compte des actes des homuîes.

Il faut demander à 'Paine aussi le secret de la perfection artis-

tique des Fabien. Chaque récit est composé comme un drame, avec

sopi exposition, ses péripéties, "son dénouement. Chaque person-

nage est caractérisé dramati(iuenient, par ses actes, et par son

langage : rien de vague, rien d'abstrait; le type est général, la

forme qui l'exprime est concrète; lout est précigj individuel e'

vivant. L'expression est merveilleuse de justesse et d'intensité. La

Fontaine s'est fait une lan;aie^ personnelle, exquise, énergique,

pittoresque. Comme Molière, il a refusé de s'enfermer dans le lan-

gage académique et dans l'usage mondain : niellant en scène toute



LA FONTAINE. 561

condition et tout caractère, il lui faut des mots de toute couleur

et de toute dignité. Il en prend au peuple, aux provinces, mots de

cru et de terroir, savoureux et mordants : il en va chercher chez

SCS conteurs du xvi'-' siècle, chez son favori Rabelais. Il mêle tous

ces emprunts dans le courant limpide de son style, et les plus

vertes expressions, les plus triviales, et qui sentent la canaille ou

1 écurie, n'étonnent ni ne détonnent chez lui, tant elles sont à leur

place, et justes, naturelles, nécessaires. Il faut comparer ses Fables

avec le.? secs apologues d'Esope, avec la froide philosophie de Les-

sing : mais il faut aussi, dans les occasions où il a rivalisé avec

notre Rabelais, étudier comment, à force de goût, de mesure, de

sobriété, il a multiplié en quelque sorte sa puissance. C'est là sur-

tout qu'on apercevra quelle part ont le discernement et la réljexion

dans ces chefs-d'dsuvrc.

Presque toutes ces idées trouvent leur développement, avec les

exemples capables de les illustrer, dans le charmant livre de Taine.

Je me contenterai donc d'ajouter quelques observations complé-

mentaires, et d'appeler l'attention sur quelques points importants.

La Fontaine, d'abord, ninvente rien : il prend sa matière de

toutes mains, d'Esope, de Phèdre, de Babrius, d'Avienus, de

Lokman ou Pilpay, d'Horace ou de Marot, de Des Périers ou de

Rabelais, de tous les fabulistes de profession et d'occasion qu'il

peut connaître. Parfois une anecdote contemporaine l'inspire,

comme dans le Curé et le mort : parfois il reçoit le sujet de quel-

qu'un qui le lui donne à mettre en vers; jamais de lui-même il

n'a inventé sa matière. Par là il manifeste son entière communion
de goût avec les grands artistes classiques, chez qui nous avons
trouvé la même conception originale de la véritable invention.

De plus, quand il s'agit de fables, c'est une preuve de goût

notable, que de se refuser l'honneur facile de créer des sujets.

L'apologue est de sa nature une forme très primitive et très naïve :

la réflexion individuelle ne peut guère plus créer des sujets de

Jables que des sujets d'épopée: et ces formes symboliques ne sau-

raient être compréhensives et vivantes qu'à condition de dériver

d'une source populaire ou d'être au moins consacrées par une
longue tradition. Alors toutes les bizarreries, toutes les impossi-

bilités deviennent vraisemblables; les symboles se présentent déjà

tout chargés de sens, et taillés à la mesure des réalités naturelles.

Ce qu'un auteur invente et combine, en ce genre, ne peut être

au'ingénieux, factice et sec : on peut s'en assurer en lisant les

insipides ou absurdes créations de La MoUe-Houdart.
Mais dans ces cadres traditionnels, La Fontaine a versé toute la

richesse de sa nature, de ses émotions, de ses expériences. On s'e

demandé souvent par quel effort de génie il avait su porter

la.
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haut un f;onrc si mince : cVst toiil simjilcmenl qu'il Ta ajusté à

sa laillf. Il n'a pas rersifii' les sujots d"p>()pe cl de Plipdre : il a

'traduit des visions pei-sonnelles de la vie, que sa rôflexion faisait

' tiansparaitre à travers les lignes maigres et sans caractère des

Ihèraes traditionnels. Un exemple va nous aider à comprendre.

La Fontaine lit, dans le Coche et la mowhe, le fait abstrait, sec,

incolore, insipide. Mais ce fait réveille en lui des sensations loin-

taines ' : le carrosse de Poitiers gravissant une rude montée dans

l'i vallée de Torfou; et de ces sensations réveillées va se former le

tableau merveilleux, d'une couleur si sobre et si intense, que pré-

sente le ilébul de la fable. C'est en lui, non dans sou auteur, qu'il

a Irouvé le |)iltoresque et la poésie du sujet.

I

Voilà lomnn'ut il a tant élargi le genre de l'apologue. Telle

l.iblo est un conte, un fabliau, exquis de malice, ou saisissant de
tcalilé, le Curi' et le mort, la Laitière et le Pot au lait, la Jeune

Veuve, la Fille, la Vieille et ses deux servantes. Telle est une idylle :

Tircis et Amarante, Daphnis et Al'imadw-e. Telle, une élégie : les

Deux Pigeons. Nombre de fables sont encadrées dans des épîtres,

des discours, des causeries : le duc de la Hochefoucauld. Mme de

la Sablière, Mlle de la Mésangère, Mlle de Sillery, Mlle de Sévigné *

reçoivent des pièces plus charmantes qu'aucune de celles qu'ont

dédiées Voilure ou Voltaire. Ailleurs la fable s'agrandit en poème
philosophique : comme lorsqu'il démontre la vanité de l'astrologie

judiciaire, ou lorsque, dans un long discours, il discute la théorie

cartésienne des animaux machines. Eulin, ;i chacjue instant, les

fables s'enrichissent de prologues ou d'épilogues lyriques : c'est

par une ode à la solitude que se termine le Sonye d'un habitant du
Mogol.

A vrai dire, le lyrisme est partout dans ces /"ab/es : l'individualité

du poète s'épanche avec une grâce charmante, une individualité

qui n'a rien de romantique, de fougueux, de tapageur, qui est

toute en finesse ironique, en sensibilité discrète. Il se fait un
mélange singulier de description objective et d'expansion subjec-

tive, un continuel et facile passage de l'une à lautre. On se demande
parfois où est la poésie lyrique dans le xvir .•siècle classique : elle

est là, dans ces Pables, qui offrent précisément et la dose et la

forme du lyrisme que l'esprit d'alors était capable de goûter. C'est

une combinaison unique de représentation impersonnelle et d'émo-

tion personnelle. La Fontaine tempère le lyrisme par les éléments

narratifs ou dramatiques; il l'impose ainsi à un public positif, peu

1. Cf. une leUre à sa femme du 30 août 1663.

2. Les Lapins, />' Corbpnn, la Oazetlf et ta Tortue, Daphnis vt Alcwuuiure, Tircis

et Amarantu, lu Lion amoureux.
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rêveur et peu sentimental; et ce public s'olonne du charme singu-

lier de CCS petits récits et de ces petites comédies, sans se douter

q'ie cette douceur pénétrante, d'une essence inconnue, vient préci-

sément d^s émotions lyriques dont celte âme de poète a imprégné

sa matière. Pal.ru suivait l'instinct du siècle quand, ne voyant que

la « vérité *>, et ne considérant la fable que comme un appareil

destiné à enregistrer les résultats d'une étude expérimentale de

l'homme et de la vie, il conseillait à La Fontaine d'écrire en prose.

Mais le bonhomme avait son idée : il ne se voyait pas savant, mais

poète et artiste, et derrière chaque vérité conçue par son esprit il

sentait se lever toutes les émotions de son cœur, toutes les images

de ses sensations.

11 a créé pour son œuvre unique une forme unique aussi : pré-

cise et imprécise à la fois, nette et fuyante, étonnante de mélodie

et de richesse. Chaque fable déroule ses rythmes particuliers,

insaisissables, instables, sans lot apparente m péfiôdicflé définie :

on compterait les pièces où le mètre est fixe et uniforme, et il est

rare qu'elles soient parmi les chefs-d'œuvre. Cette forme expres-

sive et souple, qui se défait et se refait sans cesse, qui se coule

librement, sans aucune contrainte technique, sur la pensée ou le

sentiment, n'est-ce pas la perfection de ce que quelques-uns de

nos contemporains s'évertuent à chercher? n'est-ce pas le vers

polymorphe, apte à enregistrer toutes les nuances et comme toutes

les modulations d'une âme?
La véxité__ps^chologique , le sentiment poétique, la délicatesse

rythmique , voîîTi les parties essentielles" de Ta. Fable, telle que La
Fontaine ïn faite. La moralité, je veux dire la formule morale

dont le récit est l'illustration exacte, passe assurément au second

plan. Tantôt elle est en tète, ou en queue, selon le caprice du

poète, tantôt elle est double, tantôt elle est absente : deux récits

se juxtaposent pour une seule morale. Souvent le récit exquis,

original, amène une moralité insignifiante ou banale. 11 est visible

que La Fontaine a inséré cet élément comme traditionnel, et

nécessaire à la définition du genre. En réalité, ce n'est pas dans

la moralité qu'il faut chercher la morale de La Fontaine : c'est

dans le conte, dont le meilleur et le plus substantiel ne passe pas

dans la formule abstraite qui prétend le résumer. C'est du conte et

de tous ses compléments lyriques, que se dégage la morale de

notre poète, sa conception de la vie, du bonheur et du bien.

Jean-Jacques Rousseau et Lamartine l'ont assez vivement accusé

d'immoralité. Ils n'ont trouvé dans les Fables que des leçons

d'égoïsme, de dureté, d'intérêt, de duplicité. Outre les raisons

personnelles qui ont égaré leur jugement, ils ont mal interprété les

moralités finales des Fables. Us y ont vu des préceptes, quand ce
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sont ordinairomont tlos observations : ils ont cni que le poète

réi^liiil, qnaiiil il ronslatait; ils ont j)ris des lois expérimentales

pfMir (les cdininaiiilcnK'nts oatégori(iiies.

Au reste, il n'y a pas à nier que la morale qu'on peut tirer des

l'itilfs, tant di's moralités que des récits, soit une morale épicu-

jrienjijî. L'idéal du poète est un idéal de vie facile, naturelle,

instinctive; c'est quelque chose d'intermédiaire entre iMonlaijnio

lot Voltaire; c'est (pielque chose d'analogue à la morale de Molière,

'avec moins de réileximi, de sens pratique et dhounéleté bour-

geoise, avec ])lus de naïveté, de sensibilité et de sensualité tout à

la fois. Morale d'honnête homme éclairé, indulgent, sensible à

l'amitié, qui ne demande aux hommes que daller à leur bien

modérément sans détruire le bien des autres. La Fontaine, avec

Molière, représente dans la littérature classique une tradition

libertine, qui subsiste entre la tradition clmétienrie^ et la dûcLmie
cartésienne. Il appartient à ce groupe qui finira par s'emparer

du piincipe caitésien, de la méthode scientifique, qui les déviera

pour les séparer de la religion et y trouver un moyen de la battre.

Déjà, chez lui, le naturalisme devient visiblement sensualisme.

C'est une question si La Fontaine a été estimé de ses contem-

porains à sa valeur, le n'en doute pas. On estimait l'ample et

[profonde vérité de son observation. Mais ces mondains mi'Uies

[subissaient, sans trop se rendre compte de leur impression, le

fciiarme complet de cette poésie qui, en leur parlant toujours de

l'homme, leur faisait voir toute la nature, l'immense, la multiple

nature, et qui mêlait l'elTusion lyrique à la précision narrative ou

dramatique. Ils s'abandonnaient à cette séduction, à ce ^e ne sais

quoi si puissant et si doux. ïTs le voyaient tel qu'il est, c'est-à-

dire unique; et, par une exceptionnelle et heureuse dérogation aux

procédés habituels de leur esprit, ils lé sentaient mieux qu'ils ne

le définissaient. Bussy et Mme de Sévigné ' nous ont laissé des

témoignages décisifs du succès du bonhomme : et qui peut mieux

représenter qu'eux le goût de la haute société du xvii^" siècle?

3. POETES LÉGERS.

Par ses œuvres secondaires, ainsi que je l'ai dit, La fontaine se

relie à la foule des petits poètes du xvu« siècle. Chez les uns,

l'esprit est plus pincé, plus facile chez les autres; mais, dans

l'ensemble, il est sensible que la préciosité étudiée de l'âge précé-

1. Cf. Bu»8y, Lettre du 4 mai i6S6; Sévigné. Lettre du N mai U88.
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dent s'est résolue ea distinction aisée, ou môme en négligence de

bel air; décidément les qualités mondaines ne sont plus une sur-

face, mais la nature même, et par malheur toute la nature. On
désigne celte poésie du nom de poésie légère, ne pouvant l'appeler

lyrique; il y manque en général la passion, l'émotion, la profon-

deur; et il y manque l'art. Ce sont des vers élégants, souvent

jolis, parfois exquis : ce n'est pas de la poésie, ou, du moins, ce

que nous mettons dans ce mot est absent. C'est, dans un rythme
facile et rapide, une causerie agréable, piquée de traits délicats

ou spirituels ', comme une quintessence- dé l'esprit de salon.

Toutes les conventions mondaines y fleurissent, comme dans les

Églognes ou VAthis de Segrais -, où l'on trouvait tant de « dou-

ceur, tendresse et sentiment >> : rien de plus froid, de plus vide,

que ces vers purs et coulants, où la galanterie ingénieuse ne laisse

pénétrer aucun parfum de la vraie nature, aucun. accent de la

vivante humanité.

Nombre de ces petits poètes, et les meilleurs, vivent dans les

plus libres sociétés du siècle. Un vif courant de sensualité épicu-

rienne circule dans leurs œuvres, où les appétits de la chair exci-

tent l'indépendance de l'esprit. Et, par la poursuite du plaisir sans

relâche et sans règle, par la lassitude finale qui envahit les exis-

tences trop uniquement voluptueuses, un peu de sentiment, de la

sincérité, de la mélancolie, enfin de la poésie, rentrent dans ces

pièces légères. Sous l'apparente fadeur des idylles de madame
Deshoulières ^, dans les retours fréquents ([u'elle fait sur sa for-

tune, quand on perce les transparentos allégories, il y a bien de

l'amertume, uu triste désenchantemeni des hommes et de la vie,

un fond singulier de libre pensée.

Mais il faut estimer surtout l'abbé de Chaulieu *. Ce Normand
avisé, qui laissa son ami La Fare s'abrutir en suivant à la lettre

1. Ainsi Chapelle (1626-1686) écrit avec Bacliaumonl le fameux Voyage en Lan-
i/iiedoc (1656), qui est la plus insignifiante bagatelle : le i)arli pris d'amuser exclut

loute vérité d'ijnp^ession.

2. Scfrrais (1624-1701) fut secrétaire des commandements de Mademoiselle; s'étant

laouillé avec elle, il passa chez Mme de la Fayette, à qui il prêta son nom pour
publier ses romans. En 1676. il se retira à Cacn. 11 a traduit en vers l'Enéide et les

H'-on/iques, remplaçant le sentiment virgilien par l'élégance académique.

3. Mme Deshoulières (vers 16,38-1694), avec qui Fléchier fut intimement lié, est le

irait d'union entre les précieu.î de l'Hôtel de Rambouillet et les précieux de l'Hôtel

Lambert et de Sceaux. Boileau l'a mise comme telle dans sa X« satire.

4. Guillaume Amfrye, abbé de Chaulieu (vers 1636-1720), né h Fontenay dans le

Vexin normand, s'attacha surtout au grand prieur de Vendôme. « Monsieur le Duc »

et la duchesse du Maine le protégeaient et le recherchaient aussi. Exploitant ces illus-

tres amitiés, il se fit 30 000 livres de rente en bénéfices. — Éditions : Poésies, Lyon,
i'2'i, in-8; 1750, 2 vol. in-12; 1774, 2 vol. in-8; Lettres, daus le recueil des Œuvres
dô Mme de Staal; Lettres inédites, publ. par le marquis de Béranger, Paris, 1850.
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leurs communes maximes, et s'arrêta, dans l'usage de la paresse

cl du ]ilaisii-. au juste point où ni sa santé ni son inl<;lligence ni

st's intérêts n'i'-taient roniproinis, iHuil une robuste nature; il n'y

a rien de mièvre ni d'épuisé dans ses vers. On n'y retrouve guère

ce pétillement de fantaisie, qui rendait (iliaulieu siduisant dans

un souper, au Temple, à Saint-Maur ou à Sceaux.

A la lin de sa longue existence, ce très prolane abhé a ressenti

dans ses sens et dans son âme une ombre des impressions qui

Tout la douloureuse beauté de VEa.h'siaslc. En son léger et clair

langage d'homme du monde, il a laissé couler dans quelques pièces

et dans quelques lettres une liue tristesse, sans éclat et sans espoir,

dont l'emplissaient la vue de la vanité des choses, le sentiment de
rirrévocable passé, de son être, tout entier, pour jamais écoulé, et

par ces douces sensations même où il aspirait. Rien ne compense
et ne contrepèse chez les derniers poètes du grand siècle les

navrantes désillusions de l'égo'isme voluptueux : plus tard, le

dévouement à l'humanité, la bienfaisance, la recherche du progrès

social apporteront au sensualisnie un principe de joie et d'espé-

rance et aideront l'homme à se reprendre, à se relever par l'action.

Tout cela manque à Chaulieu. Tout cela manquait à ses contem-
porains : de là ces accents qu'on trouve pariois chez eux; si amers
sous la grâce badine des formes.

Une ciiose pourtant soutient Chaulieu et le rassérène : l'intelli-

gence. Par elle, il comprend la loi de l'univers, qui implique la

mort. Par elle, il se fait des idées de la nature et de Dieu, qui

ôtcnl à la mort sa menace et son effroi. Par elle, il devient capable

de mourir élégamment, c'est-à-dire paisiblement; il délinit en
vers lumineux les trois ?na;iaTcst/eî/iOM//r, épicurienne, panthéiste,

et déiste, qui reviennent toutes les trois à mourir en philosophe,

avec le sourire de l'acceptation ou de la conliance.



CHAPITRE VI

BOSSUET ET BOURDALOUE

Absence de l'éloqucnre politique; médiocrité, de l'éloqucnre judiciaire.

— l. L'éloquence de la chaire avant bossuel. — 2. Bossuel : sa vie,

sin caractère, son style, sa langue. — 3. Sermons, panégyriques,

Ciaisons funèbres. — 4. Politique, Histoire universelle, Histoire

des variations. Méditations et Elévations. — o. Bourdaloue. — 6.

Fléohier, Massillon : déclin de l'éloquence religieuse au xvui" siècle.

— 1. Prédication prolestante.

Il n'y a pas eu d'éloquence politique au xvii" siècle. Notre forme

de gouvernement n'en permettait pas le dëvclijppëment, comme
l'a fait justement remarquer Fénelon; aussi nulle tradition ne put

s'établir; et les rares discours que l'on a recueillis, dans les temps

où la faiblesse du pouvoir royal, sous les deux régences, permit la

libre et publique discussion des affaires publiques, sont des acci-

dents sans conséquence, des œuvres isolées et sans lien, où l'on

naierçoit pas un art de la parole. Les harangues du Parlement,

prononcées à l'époque de la Fronde, celles par e.xeniple de l'avocat

général Talon, ont la marche et le style des plaidoyers; on sent

que ceux qui parlent ont pour principale et ordinaire fonction

l'administration de la justice. Ainsi le rapport nécessaire est ren-

versé chez nous entre les deux éloquences, judiciaire et poli-

tique : au lieu de celle-ci, c'est celle-là qui donne le ton '.

Or l'éloquence judiciaire ne peut sélever — c'est un fait — que

dans les pays où une grande éloquence politique s'est développée.

Ce n'est qu'a l'éloquence politique que l'éloquence judiciaire peut

emprunter une certaine manière large, lumineuse et populaire de

1. Recueil choisi des harangues, remonstrances, panégyriques, plaidoyers, et autres

actions publiques It^s plus curieuses de ce temps, Paris, G. de Luynes, in-4, 1657.

À consulter : AubertAn, l'Éloquence politigue et parlementaire en France avant 1789,

Paris, Belin, in-8, 1882.
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traiter los tiiioslioiis. <lt' tirer le j)lai(lny(i- hors de la contestation

ariilc et tecliiii(|iie, et hors de rénidilioii pâteuse et i)é(i;iiites<|uc,

où invite la n(^cessît<'' de plaire à des andilenrs peu nombreux et

;.'énéralement lettrés. Il ny aura donc pus lieu de donner un clia-

jiitie à réloiiuence judiciaiie du xvn"" sit'cle.

Il y a de l'esprit, une réelle nelleté d'argumentation, mais que
d'érudition lourde, d'antithèses compassées dans les plaidoyers

d'Antoine Le Mailre! Lisez le quatrième, sur la principauté du col-

lège de la jMarche : vous y verrez Platon et Sidoine ajipelés à décider

de l'âge d'un principal. Au niUieu du siècle, en 1046, une cause

céléhre, celle de Tancrèdc qui revendiquait le nom de Holian, sou-

tenu par sa prétendue mère, la duchesse douairière, contre la

duchesse de Chabot-ltohan cl contre toute la parenté, lit parler les

plus célèbres avocats du temps : Martin, pour Mme de Rohan-
Chabiit, contestant que Tancrèdc fiit le vrai et légitime frère de sa

cliente, allègue Médée, et Vir^'inie, et lEvangile, et la femme qui

uj/nîit mis trois fois au inonde des enfants ntorts, dit avoir révt' <ju'il

lui fallait accoucher dans un bois sacré. Gaultier vient ensuili',

pour le duc de Hohan-Chabot, et cite Archytas, Porplfjre et le--

six ordres des démons, Or|)hée et Apollon, du grec et du latin,

des vers et de la prose, Platon, Socrate, Rachel, l'empereur

Henri, une princesse grecque, etc. Il montre la duchesse douairière

épouvantée d'avance de l'arrêt qui lui découvrira « un enfante-

ment sans douleur, une conception sans le secours de la généra-

lion, une filiation, sans paternité », etc. « Elle craint, dit-il, que
l'on lui fasse voir qu'elle a commis le larcin de Proraéthée, tl

qu'elle veut que le feu de sa passion soit le feu dérobé du ciel

qui anime un enfant supposé, lui donne un nouvel être, et falsifie

l'ouvrage de la nature. » Enfin Palru se présente pour le duc de

Héthune et autres parents : « Messieurs, dit-il. l'intérêt de mes
|>arties est tout visible : on veut leur doimer un inconnu pour

parent. » Celte simplicité repose. Ce n'est pas qu'il n'y ail encore

parfois de la boursoudurc et du pédanlisme dans les plaiiloyers

de Patru : mais, en général, il sait se passer d'éloquence; on lit

encore avec intérêt certains de ses discours qui nous mettent bien

au courant des affaires. Ainsi s'explique la renommée dont il

jouit eu son temps; et, si elle dépasse son mérite, elle fait honneur
au goût de ceux qui la lui ont donnée •.

1. Biographie : Antoine Le Miûtre, ik-vc-u d'Aniaultl d'Andilly cl d'Anloiue Arnauld.
m'' i-ri It'iiis. st> lit une priindo réputation iiii bnrrcau ; »a rclrnile il Porl-Uoyal en lOiiS

m (rrand hruit. H mouriil en 16,VS. — Olivier Pntni. né en 1604, mort en 1681, fut do
J'Aradifniic en lOiO. Lié avec Vautwlas. nalïuc, D'Alilancoiirt. idus Inrd avec Boilenu
ol La Fontaine, il faihail autorité en matière de l.inpai.'e et de goiH.
Éditioa3 : Us Plaidoyers et haranijues de M. Le Maialre, Pari» (1657), dernière
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Notre éloquence serait bien peu de chose auprès de l'éloquence

grecque ou romaine si nous n'avions les prédicateurs. La religion

a été, dans la société du xvii'' siècle, la source vive de la parole

publique; et, comme le faisait très bien remarquer M. Brunetière,

les discours chrétiens des Bourdaloue et des Hossuet ne sont pas

intérieurs aux harangues civiles des Ciccron et des Démosthène.
Si les orateurs grecs et romains touchent en nous les cordes du
patriotisme et les notions générales de l'intérêt public, ce dont
nous parlent nos orateurs chrétiens — le dogme mis à part, —
c'est toute notre vie morale et toutes les grandes questions méta-
physiques et morales, que notre conduite journalière tranchera à

notre insu, si nous ne les résolvons avec réflexion; c'est une con-

ception générale de la vie et de Têtre, qui se déj,'agcra malgré
nous de nos actes, si nous ne les dirigeons pas par elle.

1. PRÉDÉCESSEURS DE BOSSUET.

Ce serait une erreur de s'imaginer, sur la foi d'extraits trop

judicieusement choisis, qu'avant Bossuet, tout est ridicule, empha-
tique, précieux, pédant dans les discours des prédicateurs. La
vérité est, au contraire, que depuis le temps de Henri IV jusqu'au
milieu du xvno siècle, la restauration du catholicisme se fait

sentir dans la chaire par la gravité, la solidité de la parole chré-

tienne. On ne sait pas encore se priver des ornements de l'érudi-

tion profane et des coquetteries de l'esprit mondain : mais cela

recouvre un fond solide de théologie, et n'étouffe point les ardeurs

de la foi et de la charité. Autour de Du Perron et de François de
Sales, et après eux, se présentent en grand nombre des prédica-

teurs distingués, évéques, docteurs, moines, Charron, Coeffeteau

Fenoillet , Cospean, les deux Lingendes, Senault, Lejeune, De.s-

mares.

le ne crois pas que les jansénistes aient en rien contribué

au perfectionnement de l'éloquence chrétienne : ils ont fait leur

œuvre par la direction et par les livres. Il y a au contraire deux
corps qui, en vertu de leur institution, s'adonnent avec ardeur
à la prédication : les oraloriens et les jésuites se disputent la

chaire comme l'enseignement. Les jésuites, en général, donnent
plus dans les agréments littéraires et mondains : les oratoriens

édition, 1664, in-4: les Plaidoyers et œuvres diverses de M. Patru, nouvelle édition

aui/mimtée, elc, Paris, 1681, in-8; Recueil choisi, etc. (cf. plus haul). — A consulter :

Sninle-Beave, Port-Royal, t. 1; Munier-Jolain, les Époques d<i l'éloquence judiciaire

en France, Paris, Perrin, 1888, in- 12.



Ô7H LES GlUiNDS ARTISTIÎS CLASSIyUKS

sonl pins tlicidd^ious, cl s'appliquciil aux (l.'soriptiunr. < .\.«. l. > «les

liassions. \.o zole est rgal «Ips deux paris. Cepcndatit il ne s'élève

iiictin taleiil supérieur, et les meilleurs sermons sont des œuvres

I ime assez éj^alc lut-diocrité. L'oraison fimt^hre et le panéf^yrique,

iimme discours d'4ppar.-lt. restent sin;;ulièn'meMt au-dessous des

- ruions, où la nécessilé d'instruire et d'édilier met des limites

lUX excès du bel esprit. 11 y a eu pourtant de bonnes parties

Lins quelques oraisons funèbres de Henri IV; mais après cela on

ne rencontre rien qui soit môme passable, jusqu'aux oraisons

Innèbrcs des deux Henriette.

Saint Vincent de Paul exerça une sérieuse influence sur l'élo-

quence religieuse. M. Vincent, comme on l'appelait, était ennemi
de l'éloquence : il ne pouvait souflrir l'esprit, la pompe, la science

étalée et ronflante. H n'estimait que l'effusion du cœur qui, va au

cu'ur, H parlait lui-pième avec son cœur, san* étude, sans apprêt,

familièrement, efficacement : son idéal est l'homélie simple et

touchante des premiers temps de l'Église. Par son exemple, par

rautoritè de sa haute vertu, par les conférences qu'il institua à

Saint-Lazare pour former les jeunes prédicateurs, M. Vincent con-

tribua plus que personne à mettre le discours chrétien dans la

voie de la sérieuse et utile simplicité : il ne put sans doute pro-

scrire, comme il le voulait, l'éloquence; il enseigna du moins à en

faire bon usai^'e, à la subordonner aux fins essentielles de la parole

chrétienne. Bossuet profita de ces enseignements '.

2 lîossuET : l'homme et l'échivain.

1. u'uvre (li; IJossm-l est immense et variée ''
: ellf iiuuve son unile

dans son rapport a la vie et au caractère de l'homme.

1. A consulter: A. Le7.al, Du la prédication sous Henri I\\ Paris, in-8, 1871. De
Tiévcrret, Du panégyrique des saints ariint liossuet. Paris, 1868. Jacquinct, les l'ré-

licateurs du .wir" siècle avant Bossuet, in-8°. Lettres de saint Vincent de Paul, Pans,

linmr.iilin, 1889. 2 vol. in-8.

'i. ÈdiUons : Recueil d'oraisons funèbres composées par messire Jacques- Bénigne

/lo.isui-t, eli;., Paris, chez la veuve de Sébaslieu Mabrc Crainoisy, 1689, in-12; Histoire

1rs variations des églises protestantes, Pnn», veuve île S. Mabre Crainoisy, 1088,
' vol. in-4; Discours sur l'histoire toiiverselle. Paris, Mabre Cramoisy, 1681, in-4;

; éd., Paris, Roulland, 1700, in-1'2. Œuvres cotnplèles. i-d. Oéforis, 1772-1788, 19 vol.

ii-i; éd. de Versailles, 1815 el suiv., 4:s vol. iii-8; .-d. Lâchai, Paris, Vives, 1862-4,

;tl vol. iu-8; Œuvres inédites, publ. par Floqui^l, ISJS, in-S; Œuvres oratoins.
ta. ciiliquo de l'abbé Lebarq, Paris el Lille, 1890-1896, voL in-ii, Lettre* et pièces

inédites et peu connues, recueillies par A. Gaslé, Caén, IS'.W, in-8. Second trnitC sur

les Etats d'oraison, publ. par É. I.evesque, Paris, 1897. Correspondance, p. p. Urbain
cl Lcvosque, l. I cl 11, 1909. — A consulter • Fluqufl, Études sur la vie de Bossuet,

3 vol. in-8, 18r)ri-r>0; Bossuet précepteur du Dauphin, 1864; Alemoires et Journal de
Valtbé l.edieu, 18.06-57, \ vol.; l'abbij N'aillant, Kludes sur les servions de Bossuet,

ii'aprèa Ica manuacrila, 1851, GauUar, Bûssuef vratevr, i!ny>, Uuuutl, De lu contrij-
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Jacques-bénigne Bossuel est né à Dijon le 27 septembre 1027,

d'une famille de magistrats provinciaux : il avait six ans quand
son père fut nommé conseiller au Parlement de Metz. 11 fit se?

études au collège des jésuites de Dijon et vint étudier la théo-

logie au vieux collège de Navarre. 11 soutint le 25 janvier 1648 sa

première thèse, devant le grand Condé, gouverneur de sa pro-

vince natale, et protecteur de sa famille : puis il entre en licence

en 1630; prêtre et docteur en 16o2, il se rend à Metz, ville toute

pleine de protestants et de Juifs, où les controverses sont ardentes.

Contre ces deux sortes d'adversaires, Bossuet essaie toutes les armes
de la théolo,:îie traditionnelle. Il prêche activement. Il écrit sa Réfu-
tation du Cathéchisme de Paul Ferry, ministre de l'Église réformée. En

16.H9, il s'établit à Paris, et, pendant dix ans, se dévoue à peu

près exclusivement à la prédication. Outre les sermons isolés qu'il

prononce, il prêche le Carême en 1660 aux Minimes, en 1661 aux
Carmélites, en 1665 à Saint-Thomas du Louvre, l'Avent en 1663

aux Carmélites, en 1668 ix Saint-Thomas du Louvre. La cour

aussi veut l'entendre : il prêche au Louvre le Carême de 1662,

puis lAvent de 1665; à Saint-Germain, le Carême de 1666, l'Avent

de 1669. Sa solidité théologique, son talent de controyersiste le

font rechercher par les calvinistes inquiets ou ambitieux, qui

désirent s'éclairer, ou masquer une conversion intéressée : il écrit

^^ pour Turenne son Exposition de la foi catholique, publiée en 1671
;

devant Mlle de Duras, il soutient une laborieuse controverse contre

le ministre Claude (1678). Cependant, en 1667 il avait prononcé

avec succès l'oraison funèbre d'Anne d'Autriche, non imprimée
et perdue. En 1669, il avait consenti à publier celle de la reine

d'Angleterre Henriette de France; puis vinrent celles de Henriette

d'Angleterre, duchesse d'Orléans (1670), de Marie-Thérèse (1683).

de la princesse Palatine Anne de Gonzague (1685), du chancelier

Le Tellier (1686), du prince de Condé (1687).

11 fut arraché à la prédication par un emploi qui donna une

direction nouvelle à sa vie : il ne reparaîtra désormais dans les

cliaires de Paris que pour de rares occasions. Après l'avoir nommé
évoque de Condom (sept. 1669), le roi le choisit en septembre 1670

pour être précepteur du Dauphin, dont M. de Montausier était

verse de Fénelon et Bossuet sur le quxétisme, Paris, 1850; l'abbé Lebarq, Histoire

trtlique delà prédication de Bossuet, 1888; F. Bruneliére, la Philosophie de Bossuet

[Iteiue des Deux Mmides, 1" août 1891; Études auliques, t. V), A. Rebelliau,

Bossuet historien du protestantisme, Paris, 1891 ; Bossuet, ia-lô, 1900; G. Laijson,

Bossuet, Lei;ène et Oadin, 1891; abbé de la Bioisse, Bossuet et la Bible. 1890;

Ciouslé, Fénelon et Bossuet, 2 vol., 1894-9.^; E. Bellon, Bossuet directeur de cons-

cience, 1897; H.-M. Bourseaud, Histoire et description des manuscrits et des édi-

tions originales de Bossuet, 1897; E. Jovy, Une oraison funèbre inconnue de

Bossuet, Vitry-le-François, 1897; l'abbé Urbain, Biblioyraphte de Bossuet, 1900;

Bussuet et Mlle de M(uléon{Bec. du Clergé françam,, l'WO; VyiUcjue, Bibliuyraphit

raisonnée dei œuvre* da Boituet, 1908.
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gouverneur. Oette lioiinralde, rude cl m^vidf. foiiclioii l'absorba

|)f'ti(laiit dix ans ( l()7(»-l(>7fl1. Re voyant allacliô .'i la cour, il se

dôniit do son t-vt^'ln', par un scrupule raie en ce tempp-là : i\

estimait <pic la rùsidence t-tail de stricte obligation. L'insurmon-

lable iururinaiti' du l)aui)hin, nature apathique et tôtue, rendit

inutiles les efTorls, le dévouement, la sévérité du f,'(iuverneur et du

précepteur.

Mossuet avait conçu cette éducation sur un plan sa^c et larf,'o.

ipi'il nous fait connaître dans une lettre latine adressée an pape

Iimoccnt XI. Il voulait que son élève ne demeurât étranger ii

aucune connaissance humaine. La relit,'ion était au premier plan,

mais n'excluait rien : le Dauphin lut Térence, pour apprendre à se

garder des piè'/cR de la volupté et des femmes. Le danger des éduca-

tions encyclopédiques fut écarté par la fermeté du précepteur, qui

fit prédominer dans toutes les études un caractère strictement uti-

litaire. Il ne perdit pas un instant de vue qu'il ne formait ni un

homme de lettres ni un savant, mais un roi : il apprit aii Dauphin

tout ce qu'un roi doit savoir, il lui présenta toutes les connais-

sances par le côté qui pouvait l'aider à faire son métier de roi.

Il s'attacha à lui former surtout le caractère, à développer la

raison, en ornant l'esprit.

Afin d'éviter et le surmenage et les lacunes, et pour apprendre

au Dauphin tout ce qui était utile, mais rien qui ne frtt utila|g^

afin d'assurer aussi l'unité morale de la direction, il se iJ^i^iapRi

lui-mùTie de donner tous les enseignements : il rapprit le grec,

l'histoire; il se fit donner des leçons danatomie : il n'abandonn i

à d'autres maîtres que les mathématiques. 11 s'astroiL'nit à ('tiiiir-

poser tous les ouvrages dont le Dauphin pouvait avoir hesôTn; et

les rédactions de l'écolier, que l'on a conservées, attestent sur

quelle étude solide des textes liossuet établit son cours d'histoire;

pour le xvi<^ siècle surtout, il a dépouillé soigneusement tous les

principaux mémoires. L'esprit est large et libre, chrétien sans

bigoterie, monarchiste sans servilité; les papes et môme les rois

sont hardiment, sévèrement jugés. Parmi les ouvrages composés

pour le Dauphin, il en est trois de considérables : le Traité de la

Connaissance de Dieu et de soi-même, auquel on peut joindre la

Logique et !e Traité du libre arbitre, la Politique tivL'c de l'Écriture

Suinte, et le Discours sur l'histoire univrrsetle.

Une fois l'éducation du Dauphin terminée, Mossuet fut nommé
au siège de Meaux (1681) : et tel était l'ascendant de sa science

et de sou éloquence, que, si' iple évéque, et de médiocre nais-

sance, il fut le véritable chef de l'assemblée du clergé de France,

qui se réunit à la fin de JG8t. Il ins|»ira la Dérhtration de 16H2,

formulant les libertés de PEglisc gallicane : indépendancn des
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rois au temporel; infaillibilité de l'Église universelle, et non du
pape; primauté du pape, mais égalité essentielle des évèques,
comme ses pairs et successeurs directs des apôtres. Bossuet avait

préparé une condamnation de la morale relâchée des Casuistes,

que la brusque séparation de l'assemblée de 1682 ne laissa pas le

temps de voter, mais qu'il reprit et fit passer dans l'assemblée

de 1700.

En lt)88, Bossuet publia son Histoire des Variations des Églises

protestantes, qui fut fort attaquée par les protestants français et

étrangers, par Basnage, Riirnet, et surtout Jurieu. Il leur répondit
par six Avertissements et par une Dofense. 11 ne voulait pas tant
écraser la Réforme que ramener les réformés : il entretint long-
temps l'espoir chimérique de rétablir l'unité de l'Église chrétienne.
De là sa correspondance avec Leibniz, et des négociations entamées
de 1602 à 1694, reprises de 1699 à 1701, qui n'eurent d'autre effet

que de mettre à nu l'irréductible incompatibilité de la tradition

catholique et du rationalisme protestant.

La plus âpre des controverses où Bossuet se soit mêlé est la
querelle du quiélisme, qui devint un duel entre Fénclon et lui.

Le quiélisme est une erreur de certains mystiques qui prétendent
s'élever à un état de perléclion indéfectible, dans lequel leur âme,
unie à Dieu, ne fait plus d'actes distincts de foi ou d'amour, ne
connaît plus les dogmes définis, n'emploie plus les prières for-

melles, ne désire plus le salut éternel, s'abandonne passivement
à la volonté divine, à toutes les inspirations et suggestions de
cette volonté •. le 2iur amour des quiétistcs aboutit, en théologie
à l'indificrence aux dogmes, en discipline au mépris des autorités
ecclésiastiques, en morale à l'abandon de tout l'esprit et de toute
la chair aux suggestions de l'instinct intérieur.

L'hérésie quiétiste, condamnée à Rome ', reparut en France, où
elle fut renouvelée principalement par un prêtre et par une femme
de mœurs pures et d'imagination dé.sordonnée, par P. Lacombe et
par Mme Guyon. Cette femme séduisante réunit autour d'elle une
pelile église, fanatique et dévouée; l'abbé de Fénelon fut gagné,
rX Mme de Maintenon, qui laissa l'esprit de Mme de Guyon se
lépandre à Saint-Cyr. Bientôt, cependant, cette prudente institu-
nrice s'inquiéta des suites effectives du pur amour; Tévêque de
Chartres, Godet-Desmarais, directeur de Sainl-Cyr, la fit revenir
de son égarement; et Saint-Cyr fut fermé à Mme Guyon. Alors, sur

1. Moliiios, prèti-e de l'église de Saraprosse, fui eiii|.risonné on 1685, et condamne
cil août 1687. Do 1688 ,-i 1690, la cour de Home condamna les livres qiiiélislea
parmi lesquels des ouvrages de Malaval et du V. Lacombe, et le Moyen court et
facile pour l'oraison, de Mme Guyon, qui avait paru à Grenoble eu 1685 {Œuvres.
ITJO, 40 vol. in-S").
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U' ronsoil de Fi-nclon, elle invoqua l'arbitrafje de Rossucl, qui,

fort occupé d'ailleurs, el peu mystique de sa nature, n'entra dans

l'afTaire qu'avec répugnance. Mme Guyon lui remit ses Torrents et

antres ouvraj^'es pour les examiner (1003). Bientôt après, elle

lomanda ofliciellemenl des juges, qui furent M. de Noailles, évêque

II- Chàlons, Bussuet et M. Tronson, directeur du séminaire de

S linl-Snlpice. Des conférences s'ouvrirent à Issy, où les trois com-

missaires arrêtèrent lal)orieusement 34 articles qui définissaient

la iloclrinc orthodoxe sur le pur amour et l'oraison. Tènelon, qui,

après avoir recoimu formellement l'autorité des commissaires, lit

tous ses elforls pour empêcher la condamnation de Mme Guyon,
fut associé à la signature des articles (10 mars IGO.i). Pendant
les conférences, le roi le nomma archevêque ('s Gambrai : après

la signature, Bossuet le sacra. Son adhésion finale rassurait sur

son orthodoxie.

Tandis que Bossuet, Noailles el l'cvôque de Ghartres publiaient

dans leurs diocèses les articles d'Issy, Kénelon se taisait. Bossuet

crut devoir expliquer plus amplement la matière, et composer
VlvslrKclion aur les états d'oraison, dont le manuscrit fut coramu-
ni(|ué à Fénelon. Mais, gagnant Bossuet de vitesse, il écrivit secrè-

tement une Explication des maximes des Saiiits, qui rétablissait la

doctrine abandonnée par lui : le livre parut un mois juste avant

celui de Bossuet (1697). UExplication s'annonçait comme un
simple commentaire des articles d'issy : Bossuet et Noailles, aux-
quels se joignit Godet-Desmarais, protestèrent publiquement.
Devant le scandale que fit son ouvrage, Fénelon, après avoir refusé

de^ se rétiacter, et même de conférer avec Bossuet, en appela au
pape le 18 avril 1697. Ce fut le commencement d'une violente polé-

mique, où ni Bossuet ni Fénelon ne se ménagèrent, l'un plus fran-

chement violent, l'autre plus perfide et déguisant ses violences

sous une humble douceur. Pamphlets sur pamphlets arrivaient h

Rome, où les agents des deux adversaires combattaient par toutes

les armes de l'intrigue. Fénelon, ultramontain, ami des jésuites,

avait la faveur de la cour de Rome : Bossuet, gallican, eut besoin

(l'avoir évidemment raison, et surtout d'avoir de son côté la peur
qii inspirait le roi. La terrible Relation sur le quictismc (fin 1698)

porta le dernier coup à Fénelon, qui fut condamné le 12 mars
KVjli. Cette grande alTaire, où, selon Bossuet, il y allait de toute

la religion, l'avait occupé cinq ans.

Au début, cependant, il avait trouvé le temps d'écraser un
Ihêaliu qui défendait le théâtre : le P. Caffaro se rétracta bien

vite après la Lettre de Bossuet, développée ensuite dans les admi-
rables el dures Maximes et rt'flexions mr la Comédie.

Eu 1678, il avait fait détruire toute Tédilion d'une Histoire cri-
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Uque de l'Ancien Testament, que l'oratorien Richard Simon avait fait

imprimer. Il revient en 1702 sur le même adversaire, condamne
Swa version du Nouveau Testament, et écrit contre lui une Défense

de la Tradition et «/es Saints Pères. Ce <]u'il combattait là, c'était

la critique historique et phiiolof^'ique, qu'il pressentait funeste à

l'orthodoxie, et destructive de la rehgion : aucune des polémiques

de Rossuet ne fut plus grave, et c'est la seule peut-être pour

laquelle il se soit trouvé insuffisamment armé.
Tant d'ouvrages et de controverses, et de grands emplois dont

il fut revêtu à la Cour ou à Paris — premier aumônier de la IJau-

phine, puis de la duchesse de Bourgogne, supérieur de la maison
de Navarre, conservateur de l'Université, conseiller d'État d'Église—
n'empêchèrent pas Bossuct de donner son principal soin à son

diocèse et d'y faire ordinairement résidence. 11 remplissait avec

zèle toutes les fonctions pastorales, sans trop distinguer le temporel

du spirituel, veillant au bien-être matériel, à l'hygiène, aussi bien

qu'à la morale, à la discipline et à l'orthodoxie. Il eut à appli-

quer redit de Nantes, auquel il applaudit sans l'avoir conseillé,

et que plus tard peut-être il sentit être une faute. Il l'appliqua

avec modération, sans aucune idée de tolécance, mais par respect

pour sa religion, et de crainte des sacrilèges qui pouvaient suivre

des conversions forcées et fausses : les évêques du Midi, l'intendant

Bàville le jugèrent tiède. Il prit grand intérêt aux communautés
religieuses, qu'il soumit vigoureusement à son autorité : Jouarre

et sa noble abbesse tentèrent de résister à l'évêque, qui plaida,

gagna, et dut presque faire enfoncer les portes du couvent pour
s'y faire reconnaître. Il distingua dans les communautés de femmes
quelques âmes délicates et pures, qu'il consentit à diriger : il

écrivit pour elles ses Mt'ditations sur l'Évangile et ses Élévations

sur les mystères. Mais il était le pasteur de tous, et non de quel-

ques-uns : il se donnait à tous, visitant, confessant, prêchant sur-

tout, avec une infatigable activité. Il s'affaiblit à la fin de 1703, et

mourut le 12 avril 1704.

L'unité de celte vie (si du moins on peut se flatter de saisir le

priiTcipe -d'action d'une âme qui ne s'est jamais livrée ni étalée),

c'est le désintéressement, le dévouement sans défaillaaceau devoir,,

sous toutes les formes où successivement il se présente; chacun

des ouvrages de l'orateur ou de l'écrivain est venu à son heure,

pour un besoin actuel et précis, sans désir de gloire littéraire. Avant

tout, Bossuet est prêtre; cette qualité détermine les formes de son

esprit et de sa conduite : le service qu'il fait à son roi, à son

pays, à son prochain, est celui qu'un prêtre peut faire. Mais dans sa

haute et généreuse intelligence, ce service s'élargit, de façon que

son état de prêtre ne lui crée jamais une dispense, lui impose
souvent une aggravation de peine et d'effort.
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C'était un robuste Hourguignon, do sanq riche, de tempérament
bien réglé, simple, lucide, franc, sans brutalité comme sans liai-

'

Icrift, ennemi du tortillaf^e et du mensonge. Son style parait dur,

parce que la vérité et la logique le règlent, impérieux, parce qu'il

ex[)liquc la tradition, et non sa pensée individuelle : mais, en cela

du moins, son style n'est j)as l'image de sou caractère. Il a l'àine

tendre, au contraire, la sensibilité vive : dans quelques (écrits

• '>mme dans les MédiUtlions et les Élév,alion>i, dans quelques lot-

ies, il s'est livré, et l'on a pu voir de quelle ardeur il aimait et

son Dieu, et les liOMimes,et quelques-uns parmi les hommes. Mais,

à l'ordinaire, il contenait sa sensibilité;' il montrait un jugement
net, une volonté i'erme; il avait la notion du possible et du pra-

tique, le besoin de l'action eHlcace et précise. 11 n'a point connu
les chimères, les folies de la pensée, ni ceUes même de la vertu.

Kl ce njanque absolu d'excès, ^colte infaillible exactitude qui sq

tuait t'oiTjbur£^^âij\ iiti»4e<r-di]''ynri7-fkf^p[ossïl)le, de l'utile, c'est

iKônr-^Ti-c le point faijjle de ce jii\a.nd._et_eicelieiilJionime : il fut

troj» paisîïïleinenf sage, sensé et soumis.

Avec sa forte intelligence, ce fut toujours une àrae candide,

l»resqui; naïve. Il fut le plus savant des théologiens, et gârn.'i

jusqu'à sa mort la foi simple, sans nuages et sans doute, d'un

petit enfant. 11 expli({uait avec pénétration le nniécanisme abstrait

des passions, des instincts, de l'égoisme humain, et il crut tou-

jours aux hommes : qui voulut le jouer, le joua. Ce moraliste pro-

fond n'avait pas l'ombre de l'inluilion psychologique qui fait les

politiques, les diplomates ou même les directeurs d'àmes. 11 les

dirigeait^ lui, si discrètement, et de si haut, que, ne se sentant pas

asservies, elles ne se croyaient pas dirigées : il se contentait d'offrir,

de sa raison à leur raison, des principes généraux de conduite. 11

ne voulait pas s'établir dans les profondeurs de leur conscience,

de peur de violer leur liberté et de briser leur activité; s'il eût

voulu y entrer, l'eût-il pu? l'eùt-il su?
La qualité éminente de son esprit, c'est le bon sens, l'amour et

le discernement du vrai. Il n'a pas évid<fmment la liberté critique

d'un savant de nos jours : sa raison est soumise à la foi. Mais,

d'abord, cette soumission n'est pas une abdication; elle est volon-

taire et sans violence : la raison y trouve son compte. Pour
Mossuet, tout est obscur, douteux, fragile sans ia fci : par la foi,

l'aoivcrs, la vie, la morale deviennent intelligibles,- de la foi

sortent la clarté, la certitude. 11 faut que la raison renonce à rien

savoir, à rien compiendre, ou bien qu'elle accepte ces dogmes,
qui la dépassent, et qui sont la conditioli de toute connaissance,

lasource de toute intelligibilité. Sous le contrôle et dans les limites

tracées par la foi, la raison de Bossuel s'exerce hbrement. Au lieu
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de s'étonner que ce prêtre n'ait pas pensé comme un athée, il

vaut mieux remarquer combien sa pensée a su j^'arder de largeur

et de liberté sans sortir de l'orthodoxie, et (lue nulle vérité ne lui

a fait peur. C'est qu'il avait la plus fine logique, pour tout réduire

et tout ramener à la doctrine révélée.

Et de là vient la solidité de son œuvre. Elle est ab_solument

catholique, et pourtant, le caiholicisme ôté ou nié, elle ne s'éva-

iiTsnit ni ne s'écroule. C'est que celte œuvre catholique est une
œuvre de science ra tionnelle et expérimentaje. Bossuet semble tout

prendre^e i'Êcriture et de la tradition de l'Kglise : en fait, aucune
réalité vivante, aucune vérité manifeste n'a été volontairement

négligée par lui ; ce prêtre s'est nourri des inventions de la raison

profane et même païenne. La meilleure substance de l'antiquité

gréco-romaine a passé dans son esprit; il découvre dans la Bible

ou l'Évangile les penséesjd'Aristot^ oiînilé'TIàiônT'ir emploie
Eïïcrêcë à cbmrnëïrfer la Genèse. En un mot, avec une entière

sincérité, mais aussi avec une rare adresse, il fait entrer dans le

.système de la religion toutes les vérités acquises depuis des siècles

par la raison laïque.

Son style tire sa perfection de son absolue et candide probité.

11 ne faut pas se laisser égarer par quelques passages pompeux
des Oraisons ftinèbres : le plus ordinairement, Bossuet est très

simple. Dans les controverses, dans les expositions de faits, dans
les discussions critiques, il a uiiej)rièveté, une rapidité, une nég[i-

gencemême, qui répondent bien peu à la définffion Tïanale de son

style, qui passe pour uniformément sublime et pompeux. La qua-
lité dominante, et l'on pourrait dire unique, de ce style;- c'est la

p_ropriété; il ne vaut que parce qu'il rend la pensée de Ihommo.
Mais il la rend toute, c'est-à-dire non pas seulement l'idée pure,

l'élément intelligible, mais tous les éléments sensibles qui l'enve-

loppent, lui donnent corps et couleur, émotions du co-ur, formes de

l'imagination, et jusqu'aux plus délicates vibrations de la person-

nalité intime. Tout Bossuet passe dans son style, et de là vient,

comme nous le verrons, "que ToratëuT se "dïïîfblc sans cesse d'un

poète. Dans ce style se retrouve aussi la double ins[)iration que je

signalais dans la pensée de Bossuet : non seulement il cite l'Ecri-

ture, mais il se l'est incorporée, et à chaque page se présentent

des tours, des images, plus ou moins directement et sensiblement

émanés des Livres saints. C'est même en grande partie, de ce

commerce intime avec les écrivains bibliques et évangéliques, que
vient la qualité originale de son style, unique entre tous dans la

littérature classique. iMais il a eu pour maîtres aussi tous les

anciens, les Latins surtout; jamais l'empreinte dont ils l'avaient

marqué ne s'est efTacée.
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Pour la langue proprement dite, la date de la naissance de Bos-

siiel nous avertit qu'il devra parler la laii;,'ne de lu prernit-re moitié

du sii-cle, ri'llo de Corneille et de Hel/. plutôt que de Hacine et de

La Hiuy^re. Sou éducation ecclésiastique nous expliquera qu'elle

reste clio/ lui plus oliarfjtéo de latinisme dans les tours et dans les

sens que chez aucun des écrivains mondains. Mossuel ne se révol-

tera pas contre le bel usaj^e et contre l'Acadtl'mie : il en suivra de

son mieux les décisions. Il se retranchera dans son h-^o mûr cer-

taines lamiliarités, certaines trivialités; il fcclaiicira ut l'rancisera

quelque peu sa construction. Mais il ne parlera pourtant jamais

la lanf,'ue académique et mondaine : et la raison en sera dans son

tempérament plutôt que dans son goût. Sa pensée n'est pas

assez décharnée et abstraite; il lui faut des mots et des phrases

qui contiennent non pas seulement de l'intellii^ible, du spirituel,

mais aussi, et fort abondamment, du sensible, du concret, du pit-

toresque; il lui faut une langue des émotions et des sensations :

cela suffit pour qu'il ne parle pas tout à l'ait la langue des salons.

3. (JEUVRES ORAT(JlRES DE BOSSUET.

Dans la diversité des ouvrages de Bossuet, le caractère le plus con-

stant et le plus général qui se manifeste, est le caractère oratoiie :

c'est donc sur l'orateur qu'il faut porter d'abord notre étude. Il

nous a développé son idéal dans VOmiaoïi funèbre du P. Bourgoituj

et dans le Panégyrique de mini Paul : il demande que l'orateur

écarte le bel esprit, mette de côté tout désir de plaire, tire toute

la force de son discours de l'étude de l'Ecriture et de l'ardeur de

sa foi. Ce n'est pas qu'il doive se priver des moyens humains de

l'éloquence : Bossuet ne suit pas M. Vincent jusque-là. Dans une

Instruction rédigée pour le jeune cardinal de Bouillon, il indique

par quelle préparation se i>eut former un prédicateur : les ouvrages

de l'antiquité profane, quelques livies français, tels que les Provin-

riidcs, sont recommandés avec les deu.x Testaments, les Pères

grecs, saint Augustin et Tertullien. L'objet qu'on ne doit jamais

perdre de vue, c'est d'interpréter la parole de Dieu pour l'utilité

du prochain; il ne s'agit pas d'ignorer la rhétorique, mais de la

manier délicatement; c'est tout un art que de « faire parler Dieu »

avec oflicacité.

Bossuet n'y réussit pas di' premier coup en perfection. Il y a des

traits de génie dans ses '^ermons de Metz, et jamais il ne fera

mieu.x que dans le Panèi/ijrique de saint Bernard (1053). Mais sou-

vent l'imagination est exubérante; le style, d'une vigueur tendue
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et d'une couleur chargée, va jusqu'au mauvais goût et aux trivia-

lités répugnantes; la science, de fraîche date, s étale, subtile ou

pédante, théologique ou profane; il y a trop de citations plaquées,

trop de raisonnements en forme, un mélange de sèche logique

et de grande rhétorique. Surtout il y a trop de tout : les discours

sont trop longs. L'expérience, le travail corrigèrent ces défauts peu

à peu. A Metz, Bossuet s'appliqua aux Pères grecs, dont Thoureuse

inilutnce s'ajouta aux leçons de ses auteurs jusque-là préférés,

saint Augustin. Tertullien, les âpres Africains, subtils et violents :

Basile et Grégoire détendirent son éloquence et lui enseignèrent

la puissance de la douce simplicité.

Quand il arrive à Paris, il est maître de son talent et de sa

forme : cependant dans cette suite de chefs-d'œuvre qu'il accumule

pendant onze ans, on peut distinguer deux manières: les sermons

des premières aimées sont plus voisins des sermons de Jletz, par

la vigueur de l'appareil logique, par la chaude couleur du style.

Vers 1666, cette éloquence s'atténue pour ainsi dire sans s'amoin-

drir, elle se subtilise, se fait plus délicate, plus limpide, plus

dégagée d'élémëiîTâ'" matériels, étonnante de lumière «iBstfàite et

de pureté intellectuelle. Entin, lorsque, retiré à Meaux, il prêche

dans son diocèse, aux bourgeois, aux paysans, aux communautés,
à des humbles d'esprit et de fortune, alors ce grand orateur con-

somme le sacrifice de son éloquence. Alois il rappelle et met en

pratique les enseignements de Vincent de Paul; il fait taire sa

science, et laisse couler de son cœur des homélies familières,

exquises et efficaces dans leur petitesse volontaire. •

Jamais il n'apprit par cœur ses sermons. Il se préparait forte-

ment, rédigeait presque parfois le discours, relisait son canevas

ou son brouillon avant de monter en chaire : là il s'abandonnait

à l'inspiration, qui reprenait, complétait, rectifiait les formes pré-

parées par la réflexion. Il ne répétait pas les sermons qu'il avait

une fois prononcés : il revoyait les anciens plans, les rédactions

primitives, pour les adapter au progrès de son esprit, ou bien au

nouvel auditoire. Tant qu'il prêcha à Metz et à Paris, il ne se fia

jamais à son expérience ni à sa facilité : et après quinze ans de

prédication il ne faisait ni des plans moins exacts ni des brouil-

lons moins complets. A Meaux seulement, il se contenta en général

de quelques notes légères et rapides, et son éloquence se rapprocha

de l'improvisation : le travail qui eût encore élevé son discours,

l'eût écarté de la bassesse populaire que sa raison désintéressée

avait élue pour idéal.

i\e prêchant que pour remplir un devoir du ministère ecclé-

siastique, Bossuet n'a pas recueilli lui-même ses sermons. Il n'en a

publié qu"ua seul, sur CUnitéde l'Éylhe, qui était cuinine le mani-
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feste (lu f^allicanisine. On n'a donc, pour se faire une idée de sa
paiolo, que les plans el brouillons qui représentent non sa prédi-

cation, mais la préparation de sa prédication. C'en est assez pour
leconnailrc une éloquence sans rivale.

VLe fond des sermons de Bossuet est l'explication du doîîme.
Il Se plai^'nait que déjà de son temps, les pfcdîcaléiirs s elèn-

disscnt sur la morale en laissant le tlofi,nie de côté. Pour lui, il

plaçait le do^me avant tout, comme source et fondement de la

morale ', et il s'attachait à expliquer, interpréter, juslilier les mys-
tères et les articles de foi, persuadé qu'un chrétien sait ce qu'il

doit faire, lorisqu'il sait ce qu'il doit croire. La morale est la con-
séquence pratique du dogme : aussi ne faisait-elle jamais défaut,

et le « catéchisme >> de Bossuet aboutissait à ordonner la conduite
en même temps qu'à éclairer la foi.

Comme 1' « utilité des enfants de Dieu » était sa grande règle, il

choisissait les sujets de .sermons et les applications du dogme, qui
pouvaient avoir le plus d'utilité pour ses audfteurs. Sa parole
s'appropriait très étroitement et très délicatement à son public *.

Quand les heureux, les grands, les habiles l'écoutent, il prêche sur
l'ambition, sur l'impénitence finale, sur l'honneur du monde, sur
la justice : il expose la haute philosophie de la religion ou discute
les objections rathnées des esprits forts. Dans les paroisses aristo-

cratiques de Paris, à Saint-Germain, au Louvre, il ne se lasse

pas de rappeler qu'il faut payer ses dettes, et qu'il faut faire l'au-

mône : il remet sans cesse sous les yeux des riches leurs créan-

ciers et les pauvres. Parfois il prêchera pour le roi seul : sur les

Devoirs des rois. Il fait son métier en conscience, sans brutalité

et sans flatterie, sans complaisance et sans impertinence. Il ne
craint pas de 'présenter la « face hideuse » de TÉvangile; quoi-
qu'il soit rigoureusement orthodoxe, et point du tout janséniste, il

a en horreur, autant que Pascal, les relâchements de la casuistique.

Mais sa morale, tout austère, n'a rien qui effraie et décourage : il

croit et il montre que, si Dieu a donné à riiommo ses commande-
ments, c'est que l'homme peut les exécuter. Pour cela, il n'est pas
besoin de fuir le monde : on peut se sauver dans toutes les con-
ditions. Il n'est pas besoin de passer sa vie en piiôres, en jeûnes,

en sanctifications extraordinaires : remplir le devoir de son emploi
sans amour-propre, [lour le bien public et le service de Dieu, dis-

l)cnse de chercher des raflinements de dévotion, et suflit à faire

unp boime et chrétienne vie.

lio.-5Suel ne s'est pas amusé aux desciiplions curieuses des

1. Vnypi le Sfirmnn sur FImminente iliijnité ilc» pauvres Juns t'/'.'tjtise.

2. Coini)are/. lo» deux Heiinoiis sur la Providence,
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mœurs et des passions. Il établit soigneusement la base, le carac-

tère, l'étendue du devoir : il marque exactement la source, la

nature, la gravité de Terreur, ou de la malignité qui en écarte
les hommes. Les subtiles analyses, les « anatoniies » du cœur
humain, qui ne servent que d'amusement intellectuel, ne sont

pas son fait; il se contente d'en dire assez pour que chacun se

reconnaisse, rentre en soi-même, et tâche de s'améliorer. 11 a
alfaire à des malades qui souvent ne voient pas leur mal : il faut

leur en donner le sentiment cuisant et non la connaissance théo-

rique, et il faut leur faire apercevoir, désirer, tenter le remède.
Les £mnonSj_selon l'usage des prédicateurs catholiques, sont

divisés^înîéux^ou trois points. Hossuet saisit fortement les deux
ou trois a's'pects principaux dtr Siijet, les deux ou trois difficultés

importantes, les deux ou trois raisons capi'ale?, et il va droit aux
choses dont la décision emporte le reste. Une ferme et souple
logique mène le sermon à son but; Bossuet raisonne loyalement,

solidement ; il excelle à résoudre les plus rudes objections, à mettre
en lumière la vérité qu'elles recèlent, pour s'emparer de cette

vérité et en faire un argument à son usage.

Mais la logique est la charpente ou le squelette du discours :

Bossuet parlé "à toute l'àme, de toute son âme: il a la tendresse,

l'onclionj le pathétique. Son imagination, toute pleine d'images et

dé'visions bibliques, pleine aussi de toutes les formes, de toutes

les impressions de la réalité prochaine et vivante, répand une cou-

leur pittoresque sur le dessin de l'argumentation. Bossuet ne voit

rien dans l'abstrait : toutes ses idées se chargent de sensations,

et le raisonnemenf tourne en tableaux, en visions familières ou
merveilleuses. Ce que ses yeux ne voient pas, ce dont son
expérience ne lui fournit pas les formes, les prophètes et les

évangélistcs lui en donnent les images. Toute une pcésie pitto-

resque, ou dramatique, une poésie d'ode ou de mystère passe

ainsi dans ces expositions de dogme et ces descriptions de morale •;

et ce fort logicien de iNavarre nous fait parfois penser à Dante ou

à Milton. II aime à élargir en symboles les personnages et les

actions de l'Écriture, et il y verse toute la richesse, il y réalise

toute la généralité de sa pensée. On pourrait dire que sa méthode
est moins analytique que synthétique, moins psychologique que
philosophique et sensible à la fois, métaphysique et poétique. Car
il unit à un fond d'amples ou profondes vérités, de pnncipes uni-

1. Voyez comment il fait parler Dieu oi; Jésus; la médilation de Bernard dans le

Panégyrique; le chœur des démons dans lu Sermon sur les démons; la morl du mau-
vais riche dans le Sej'mon sur l'impénilence finale; lo second point du Sermon sur

l'ambition.
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vorsels et transcendants, une fornje concrète, colorée, vivante, de

fortes el neltos images, des symboles immenses et saisissants.

Tandis que Rourdaloiie procède à la façon des psychologues posi-

tifs du roman et du théâtre classiques, Bossuel a le tempôrameiit

des lyriques de notre siècle, qui enveloppent de leurs visions indi-

viduelles les plus larges lieux communs.
I^s panégyriques et les oraisons funèbres de Bossuet ne sont en

réalité que des sermons, où la vie d'un homme sert à illustrer

l'instruction. Il a pris de ce biais ces discours d'apparat, ne pou-
vant concevoir un discours chrétien qui ne tendit à l'édification.

Il ne s'est pas attaché à faire revivre les figures des saints, à

retracer leur vie. Il a saisi dans leur caractère, dans leur activité,

un trait, un caractère, qui mettaient bien en lumière une vérité

importante du dogme ou de la morale : et c'est sur cette vérité qu'il

prêchait son panégyrique. Le Panégyrique de saint Jacquim est

un sermon sur l'établissement du christianisme; celui de samte

Catherine, un sermon sur la science. Même dans l'admirable Pané-

yyriqiie de saint Bernard, ce n'est pas l'individu que fut Bernard,

psychologiquement et historiquement, c'est le type idéal de l'en-

thousiasme ascétique, c'est, si l'on veut, l'image, lyrique encore
plus que dramatique, du moine que Bossuet nous fait apercevoir.

Les oraisons funèbres sont des sermons, à tel point que le plan,

les idées, parfois les expressions mème''sont communes au Sermon
sur la Mort et à l'Oraison funèbre de la Duchesse d'Orléans. On
peut dire que celle-ci est le type du genre : par une idée naturelle,

et pourtant nouvelle, Bossuet fait de l'élOgc des morts une médita-
tion sur la mort. L'occasion du discours en devient la basé Vala
lumière de la mort Bossuet regarde les occupations de la vie, par
la mort il juge et règle la vie. De là l'unité religieuse etesthélique

à la fois des oraisons funèbres: de cette idée centrale la lumière^

se distribue à toutes les idées, les enveloppe et les lie.

Mais, en se proposant avant tout d'instruire des vivants à l'occa-

sion des morts, Bossuet n'a pas oublié que .son office était de
faire entendre l'éloge des morts. Il s'en est acquitté avec sa loyauté

cl sa mesure ordinaires. Il a respecté toutes les convenances, que
le lieu, le jour, l'audjtbire, lui in! posaient. Mais il a dit, ou fait

entendre toute la vérité qu'il était capable de concevoir. Il a pu
mal juger la révolution d'Angleterre, ou la révocation de l'édil

de Nantes : il ne les a pas jugées aulremenl dans ses oraisons

funèbres (jue dans ses autres ouvrages; il n'a dit (jue ce qu'il a
constamment pensé. Le genre lui a imposé de l'adresse, mais ni

flatterie ni mensonge. Il a été candide et sincère en parlant de
Cromwcll eonmie de Coudé. 11 a même fait elfort pour être bien

iniormé : il n'est pas de ceux qui craignent de savoir, de peur de
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ne pouvoir plus admirer ou aimer. Lorsqu'il eut à faire l'éloye

de la roine d'Angleterre, il fit appel aux souvenirs de Mme do

Motlevillc, et fonda sa peinture du courage de la princesse sur les

faits contenus au Mémoire qui lui fut remis. De même, il allègue,

il cite les écrits, les lettres d'Anne do (;onzague, pour nous la faire

connaitre telle qu'elle fut. Ailleurs il utilise, il invoque ses sou-

venirs personnels.

Mais ce qui domine et enveloppe l'instruction et la biographie,

la morale et l'histoire, dans ces oraisons funèbres, c'est l'émotion

personnelle de l'orateur. Aussi les plus belles sont-elles celles où
il parle des gens qu'il a connus et aimés, de Madame ou du prince

de Condé. Sa sympathie, son admiration, sa douleur se répandent
largement, et il s'y abandonne parce que cela se trouve dans la

convenance, dans la nécessité même de son sujet. Il y a un élé-

ment personnel et lyrique encore dans ces admirables discours,

envers qui l'on n'est pas juste, faute de les regarder d'assez près.

El de là vi'ent la puissance pathétique de ces effusions de tendresse

douloureuse, lorsqu'il peint la grâce si charmante et si tôt flétrie

de Madame, de ces effusions de sympathie adniirative, lorsqu'il

conte les victoires, l'héroïsme, la simplicité du prince de Condé :

si ce n'est pas de l'histoire, c'est à coup sur de la poésie.

4. ŒUVRES DIVERSES DE BOSSUET,

Comme précepteur du Dauphin, comme évêque, Bossuet a déployé

une prodigieuse activité, et l'on se demande comment il a trouvé

le temps d'expliquer, à plus forte raison d'étudier tant de matières,

vastes et difficiles. Mais, en réalité, il était prêt, dès 1670, sur

tous les sujets qui pouvaient être de son ressort : il s'était préparé

en prêchant. En méditant ses sermons, il avait amassé toute la

doctrine, dont il composa plus tard ses nombreux traités. On
trouve des sermons qui contiennent sommairement VHistoire uni-

verselle, d'autres les Vaiiulions, d'autres la Politique; ils fournis-

sent les cadres, la méthode, les idées capitales ou originales. Phi-

losophie, histoire, controverse, tout a sa source dans la prédica-

tion de Bossuet.

La Politique tirée de l'Écriture sainte est un livre solide, sensé,

d'une réelle largeur de vues. Bossuet n-'attègue guère que l'Écriture

pour autoriser ses préceptes; en fait, il tire quelque chose de saint

Thomas, dans son De reyimine principum; il s'inspire plus encore
d'Aristote et de Hobbes; souvent il dégage des lois de l'étude des
faits, et il utilise les observations qu'il a faites en expliquant au Dau-



f)84 LES C.RANDS ARTISTES CLASSIIjUES.

pliin riiisloire de France. Sa llièorie »lu pouvoir royal est ce quQ

l'on peut allenclie d'un prèlre ^,'alliiîan, de famille purloinentaire :

les rois scjul absolus, mais ils iloinnt lespocler les luis, les droits

des divers (•or|)s de la naliou.Ce qu'ils lunl eonlre cfs droits et ces

lois eslesseuliellcmeul nul. Mais pt-rsonne, ni indivitlu, ni corps, n'a

ilroil de résister au.v rois : ils ne sont responsables que devant DiiMi.

cl Dieu leur demandera des comptes d'autant plus .révères qu'il

ist seul à pouvoir les leur demander, (^clte terrible responsabilité

(levant Dieu est le contrepoids de l'autorité absolue que Bossuet

accorde aux rois sur la terre.

Mais IJossuel ne fait la théorie de la monarchie que parce

([u'elle est établie en France : sa doctrine politique, en réalité,

a'est liée à aucune forme de gouvernement, précisément parce

qu'elle est rigoureusement orthodoxe '. L'Eglise respecte toutes les

puissances établies : aussi Bossuet est-il tout à la fois strictement et

largement conservateur. Despotisme, monarchie absolue, répu-

bli(jue aristocratique, démocratie, il admet toul, avec plus ou

moins de sympathie ou de répugnance : mais enlin il admet tout;

il ne demande à un gouvernement, pour être légitime, que de

durer, et de faire sa fonction, qui est de garantir l'ordre, de pro-

téger les sujets. Comme catholique il est attaché à la tradition : il

aimera donc en chaque pays les formes anciennes de gouverne-

ment. Par hérédité peut-être, à coup sur par tempérament, il est

attaché aux formes juridiques, aux procédures exactes, au méca-

nisme régulier de l'organisation administrative, à tout ce qui

.issure stabilité, sécurité : il préférera donc l'autorité, et la hiérar-

chie à la liberté, l'hérédité monarchique à la souveraineté popu-

laire, où il ne voit qu'un déguisement de la force brutale.

Le Discours sur l'Histoire universelle est d'abord un abrégé chro-

/ïologiquc de l'histoire générale, qui vaut par la brièveté lumi-

neuse, et par un sens de la réalité dont tous ces faits arides et ces

dates sèches se trouvent vivifiés. Bossuet, dans celte première

partie, ne visait qu'à faire repasser au Dauphin tous ses cours.

A ce simple abrégé il voulut ajouter quebjues réflexions qui ont

formé tout un corps de philosophie île l'hisloiie. Elles se sont

groupées en deux parties : l'iuie qui explique la suite de la reli-

gion, et l'autre qui traite des empires. Celle-là, dans l'esprit de

Bossuet, était la principale, et il ne considérait la troisième i>artic

jue comme une annexe de la seconde. Dans cette seconde partie, il

tait voii' comment s'est développée providentiellement la religion.

1. Les cnRycliquos de Léon XIII. et rallitiulc prise p.ir In partie du clergé de

Franco qui a ?iiivi lo chef de TK^rliBe, sonl vniuies jiisliner l'intorprélalioQ de la

l'olitiqne de Uussuel que j'uvaia donnéo dans mon élude.
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sans interruption aucune depuis Adam jusqu'àhinocent XI : cet

exposé chronologique est un résume de touteJ^Kéologie de Bos-

suet; il y ramasse les principaux argumen^|^^^ catholique peut

faire valoir contre les libertins, les juils^^^Ktestants et les cri-

tiques : c'est un cours élémentaire d^^^Hfie à l'usage du Dau-

phin et des gens du monde. ^^^^w
I.a même providence qui se m^^^^Pdans la continuité de la

religion fait éclater aussi son j^^^Kaws l'élévation et dans la

chute des empires : voilà comij^Jdmtroduit la troisième partie.

Entre la préface et la conclusion do rette partie, où s'étale élo-

qucmment le dogme de la Providence dans son application aux

grands faits de l'histoire, Hu^suet étudie les causes humaines et

physiques de la prospérité cl de Ja ruine des peuples anciens.

Comment peut-il le faire sans contradiction? Simplement par la

même raison que son orthodoxie laisse à l'homme le libre arbitre,

la décision et la responsabilité de ses actes, tout en proclamant

}a nécessité de la grâce et la prescience divine. Les cinq ou six

chapitres que Bossuet consacre à la philosophie de l'histoire

ancienne sont vraiment beaux. Il va sans dire qu'ils ne sont plus

au courant de la science. On ignorait trop au svu« siècle l'Egypte,

la Chaldée, l'Assyrie, la Perse, pour que Bossuet pût en bien

parler. L'archéologie grecque et romaine, l'étude des institutions,

de l'organisation politique, sociale, économique des Spartiates,

des Athéniens, des Romains, ont fait bien des progrès aussi, sur-

tout depuis cent ans. Mais, malgré tout* les chapitres de la Grèce

et de Rome sont remarquables : Bossuet a mis en lumière la force

de quelques causes morales, amour de la patrie, respect de la loi;

il a saisi le rapport des faits à certaines institutions ou traditions;

il a expliqué la lente et sûre formation de la grandeur romaine

par les qualités d'endurance et de discipline de la race, par l'or-

ganisation militaire, par l'esprit conservateur du sénat qui, dans

la politique étrangère, met la continuité; la moitié des Considé-

rations de Montesquieu vient de Bossuet. Chose curieuse, ce que

ce prêtre a le moins vu, c'est la force et l'influence de la religion'

dans lu société antique; mais personne, avant Fustel de Coulanges,

ne le verra davantage.

Le Discours sur l'Histoire universelle est l'œuvre d'un théologien

qui a su avoir quelques-unes des qualités de l'historien, le don
des généralisations, l'intuition des lois, le sens philosophique

enfin. VHistoire des variations des Églises 'protestantes est un traité

de controverse, où se révèlent d'autres qualités de l'historien, la

science et la critique des textes, le sens de la vie et des âmes
individuelles. Cette histoire représente le principal effort de Bossuet

dans la guerre d'un demi-siècle qu'il a faite au protestantisme
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Après avoir secoué le jou^'de Home, les protestants s'étaient efTorcés

d'arrêter un dogme commun, et de constituer des églises. Le sens

général de l'œuvre'de Bossuet est de démontrer qu'ils ne peuvent

l'aire ni l'un ni l'autre : qu'en fait, le dogme varie de secte à secte

et de génération en génération; que nulle autorité chez eux n'est

reconnue, ni universellement, ni souverainement, et (jue l'essence

de la réforme est de livrer le dogme aux variations de la raison

individuelle, de niettre cette raison individuelle au-dessus de la

tradition et de l'autorité. Bossuet n'a raconté l'iiisl.oire du protes-

tantisme que pour en faire sortir cette dOnioiislration : de là les

lacunes de son histoire, et le mélange continuel de la discussion

il la nairalion. Il n'est pas impartial, puisqu'il est catholique : il

le dit lui-même dans sa pn-face. Mais il promet d'être sincère et

juste, point injurieux, charilable aux personnes; et il l'a été, si

l'on compare le ton de son ouvrage aux habitudes de la polémique

religieuse depuis cent cinquante ans, ou simplement aux ripostes

de son adversaire Jurieu.

L'originalité du livre eèt dans l'usage qu'il a fait de l'histoire ^ :

pour faire avouer aux prolestants qu'ils avaient varié, il a très

bien compris qu'il fallait non de l'éloquence, mais des faits : et

voilà comment notre controversiste s'est fait historien. Il a mis la

méthode historique au service de sa thèse, recueillant les textes,

écartant les ouvrages de seconde main, faisant une critique minu-
tieuse et pénétrante des témoignages, si bien que sur les deux ou

trois points principaux (fu'il avait choisis, il a devancé les con-

clusions de l'histoire scientifique. Cette force d'érudition et de

critique a rendu son ouvrage inébranlable; et il a ainsi con-

tribué à donner aux prolestants la nette conscience de l'essence

du protestantisme, qui est dans la liberté de la croyance indivi-

duelle et dans l'évolution du dogme. La grande injustice de Bos-

suet, dans cet ouvrage, et dans toute sa polémique contre les pro-

lestants, a été de ne pas rendre hommage à la profonde moralité

de Tespiit protestant : sa grande erreur a été de ne pas croire à

la vitalité du protestantisme. Homme de logi<|ue, il s'imaginait en

avoir fini avec les héréli(]ues pour avoir acculé rh(''résie à une

contradiction : il ne pensait pas que, pour vivre, l'hérésie s'adap-

terait à cette contradiction, et se transformerait en la supprimant.

Au point de vue de l'art, VUisloiie des variations est un des plus

puissants chefs-d'œuvre de Bossuet : cette suite de raisonnements,

de discussions, ce mélange ardu de faits historiques et de théo-

logie dogmatique est animé d'une vie extraordinaire. Au travers

de la controverse, l'histoire ressuscite le passé; les hommes appa-

1. Cf. lu livru cilù du HéboUiau.
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raissent : Calvin, Luther, Bucor vivent dans des portraits où l'on

reconnaît la main d'un ennemi, mais d'un ennemi singulièrement

clairvoyant; il y a surtout un admirable livre où les angoisses, 1( s

incertitudes de Mélauchthon sont exposées, et qui est d'un bout ;i

l'autre une des plus belles études d'àmes qu'on ait faites.

Si Bossuet s'est attaqué surtout aux protestants, ce n'est pas

parce qu'ils formaient le corps le plus nombreux et le plus redou-

table parmi les ennemis de l'Église catholique : c'est aussi parce

qu'il discernait dans les origines et dans le développement de la

réforme un principe de libre examen subversif du christianisme

et de toute religion fondée sur la tradition et l'autorité. Aussi

tout son raisonnement tendait-il à faire apparaître le mal, en

réduisant le protestantisme à l'individualisme effréné, rationa-

lisme ou illuminismc; et il ne lui donnait le choix qu'entre ces

deux excès. 11 sentait monter la révolte du sens individuel contre

l'Eglise : il la devinait de tous côtés, il voyait naitrc les germes
de ce qui fera le caractère intellectuel du xvni'^ siècle. Il faisait

face bravement, et partout où il apercevait quelque trace dé ces

germes, il essayait de les étouffer. De là ses efforts contre Richard

Simon, contre les libertins, contre Fénelon même; de là sa défiance

à l'égard de Malebranche, et ses sombres pronostics sur le i)éril

du cartésianisme.

Il savait que toutes les pièces du dogme se tenaient : aussi se

montrail-il intraitable contre tous Cfux qui en altéraient quelque

partie. Pendant cinquante ans il n'est pas d'erreur ou de révolte

qu'il n'ait combattue de toute sa science et de toute son éloquence.

Ce qu'il a écrit contre Richard Simon et contre Fénelon est trop

Hé a la théologie pour que je m'y arrête ici : je signalerai de pré-

férence le petit traité sur la Comédie, débordant d'une âpre élo-

quence, et dans lequel une dure malédiction fait éclater l'oppo-

sition de l'esprit de Molière et de l'esprit chrétien.

Les Méditations sur l'Évangile et les Élévations sur les Mystères

sont des écrits d'édification, et non de controverse : tout y est

simple, lumineux, touchant; la science se cache, la logique se tait;

le cceur déborde, et l'imagination s'étale. Bossuel^repasse toutes

les grandes scènes de la Bible et de l'Evangile; il nous les présente

avec tout ce que son esprit y attache de sens, y enferme de leçons;

mais ce sont des réalités pour lui que cette histoire juive et cette

histoire évangélique : et tout le pittoresque de la religion se

déroule à nos yeux, parle à nos sens. Ces réalités sont celles où se

manifestent les desseins et les jugements de Dieu : leur image
éveille en lui tous les sentiments dont son Dieu est l'objet, toutes les

ardeurs de la foi, de l'espérance et de l'amour. Par là, plus large-

ment encore que dans les Sermons, se répand la poésie, poésie de
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la nature on poésie du ca'ur, tahloaux pittoresques ou émotions

exaltées. Bossuet sabaiulonne librement ici à ses facultés de

poète : il écrit pour des femmes, eu qui il veut redoubler la fer-

\ciir, en leur faisant sentir le charme puissant des Livres saints.

Il est vraiment le grand poêle lyrique du xvii" siècle; et s'il a pu

Tétre, dans ce siècle intellectuel et rationaliste, c'est que son

caractère ecclésiastique lui a permis de suivre son lempér.iment.

En elTet les objets de ses émotinns, de ses transports lyriques,

étant ceux que la religion fournissait, avaient un cara<"tére uni-

versel et souverain, 'i l'ombre duquel, pour ainsi dire, l'individua-

lité pouvait se déployer librement ; nul ne })Ouvait s'étonner des

lavisseinenls du prêtre en face de son Dieu, et tout \r monde pou-

vait les comprendre.

J'ai réservé pour la fin de cette élude les œuvres pbilosopliiques

de liossuct. Il y a d'excellentes choses, des vues originales, une
exposition magistrale dans la Connaissaiiix de Dieu et de soi-m&mc,

et dans la Logique, où il mêle avec indépendance saint Thomas
et Uescartes, suivant surtout son sens personnel de la vérité des

choses. Mais ces ouvrages philosophiques ne sont en somme
que des manuels pour un enfant, et sont loin de contenir toute

la philosophie de Bossuet. Il faut la chercher dans toute son

œuvre, où elle est diffuse. A vrai dire, la philosophie de Bossuet,

comme de tout ecclésiastique qui n'est pas en désaccord avec lui-

même, c'est sa théologie : et la théologie de Bossuet, c'est la théo-

logie catholique, sauf les deux ou trois opinions particulières au

gallicanisme. Il suffirait donc de dire que la philosophie de Bos-

suet est celle qu'enveloppe le dogme catholique, puisque toute

religion est en effet une philosophie.

Mais, tout en étant orthodoxe, Bossuet a une façon à lui de

grouper, sérier, présenter les dogmes: dans la prédominance qu'il

lonne à l'un ou à l'autre, dans la complaisance avec laquelle il

'xpose celui-ci ou celui-là, s'affirme un tempérament, et se des-

sine une philosophie. Or, en regardant la vie, Bossuel est frappé

de la mort. La mort est l'immense, universelle, irréparable injus-

lii-e de ce monde. Mais son tempérament de juriste a be.soin de

justice : le dogme de la Providence corrige l'immoralité de la réa-

lité, et rend à chacun selon son mérite. Que l'on regarde toute

l'ciiivre de Bossuet, en dehors des controverses définies, on peut
diiL- qu'elle est toute consacrée à mettre en lumière le fait, c'est-

à-dire la mort, et le correctif du fait, c'est-à-dire la Providence.

De la mort sort la tendiesse émue, la triste sympathie qui s'éten-

dent sur les choses éphémères; de la Providfnce, la confiance

robuste et joyeuse, loplimisme définitif, dont il regarde tant de
misères et de bassesses, qui sont la vie et qui sont l'homme.
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5. BOURDALOUE.

Bossuet étant descendu des chaires de Paris dans toute la forer-

de l'âge et du talent, le souvenir de sa prédication, que ne soutenait

pas rimpression, se perdit vite au milieu de tant de titres de gloire

([ue son activité paisible lui acquérait incossamment. \)e plus,

dans les serinons de Bossuet, les contemporains estimèrent sur-

tout la logique et la science; et ils ne s'aperçurent pas, lorsqu'il

se tut, qu'il leur manquât quelque chose, parce qu'au même in-

stant Rourdaloue vint tenir sa place, et réaliser d'autant mieux
leur i Jéal qtiil ne le dépassait pas *.

Ce f*ère jésuite débuta dans les chaires de Paris en 1669 : dix

ans de préilîcation en province l'avaient formé. Mais, avant de

prêcher, il enseignait dans les collèges de sa compagnie ; il professa

les humanités, la rhétorique, la théologie morale; il y prit le pli

qui ne s'effaça jamais; après que ses supérieurs eurent découvert

l'orateur qui était en lui, il resta un homme de science et d'en-

seignement : son éloq^uence lut toujours didactique, et chacun de
ses discours fut un cours.

~~
~"

Bourdaloue n'a point de biographie : c'est une àme pure,

modeste, soumise, qui se donna toute à son devoir. Il prêcha pen-
dant quarante-deux ans : huit jours avant sa mort, il prêchait

encore. Le seul incident de sa vie est une mission en Languedoc
après la révocation de ledit de Nantes. Cependant la prédication

ne l'occupa point seule : il confessa, il dirigea; et c'est là qu'il

acquit et nourrit celte science du cœur si merveilleuse chez un
homme dont nulle passion n'a troublé la vie.

Fénelon nous a tracé dans ses Dialoguefi mr Vcloquenre un por-

trait de Bourdaloue préchant, qui manque de bienveillance, mais
non de vérité. Le prédicateur a le geste rare, un mouvement de
bras égal et monotone, la voix mélodieuse et uniforme, sans autre

nuance qu'un peu plus de lenteur ou de rapidité dans le débit: les

yeux sont clos; la mémoire travaille pour représenter la suite du
discours appris par cœur; et parfois l'orateur reprend quel-

1. Biographie: Né à Bourges en 1632, Bourdaloue entre chez les jésuites; ses supé-

rieurs l'appliquent à renseignement jusqu'en 1659; de 1659 à 1669 il piéche en pro-

vince. En 1669, il prêche un Avent à Paris; en 1670, un carême à la cour, qui neuf

fois encore l'entendit. 11 mourut en 170i. — Éditions : Œuvres, éd. du P. Bretonneau,

1707-1734, 16 vol. in-8; 17 vol. in-)?, 185-.'--20; Puiis, 1833-34, Lefcvre, 3 vol.gr. in-8.

— A consulter : A. Feugère, Bourdaloue, sa pri-dication et son temps, in-8, 1874. Lo
P. M. f^anras, de la Compagnie de Jésus, Bourdnloui', su vie el ses (riirres. 2 vol.

ISSl.Le P. Griselle, Sermons inédits de Bourdaloue, 1901; Bibliof/raphie (Biblio-

thèque des Bibliographies critiques); Xouvtaux sermons inédits, 1904, Histoire cri-

tique de la prédication de Bourdaloue, 2 vol. 1901. Le P. Chérol, Bourdaloue

inconnu, 1898; Bourdaloue, sa correspondance el ses correspondants, 1.S99 Caslels,

Bourdaloue, 2 vol. 1901-1904.
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ques mots pour ressaisir le fil qui lui échappe. Il débite des choses

sensées en termes propres; ses sermons sont tout unis, sans

variété, sans émotion : les déductions sont exactes, les portraits

liilèles; les divisions, les subdivisions rigoureuses ci. multiples.

L'impression est froide, ralif,'anle. « C'est un grand homme qui

n'est pas oialeur. » II ne laut voir tians cette sévérité de Kônelon

que rinconipalibililé de sa nature féminine, ardente et illogique,

avec les fortes et solides qualités de Bourdaloue.

Ce que Kénelon n'apprécie pas, a enchanté son siècle, bourdaloue

a excité une admiration unanime et incroyable : la cour l'a lait

venir dix fois pour les Carêmes et les Avents. Hossuet le réclamait

en son diocèse. L'église de la rue Saint-Antoine était trop petite

quand il prêchait, et les lettres de Mme de Sévigné nous attestent

la forte impression qu'il faisait. Il avait alYaire à un public épris

de raison et de clarté, qui voulait des idées, un exercice de l'in-

telligence, et qui avait du reste peu de besoins sentimentaux ou

esthétiques. L'éloquence de Bourdaloue était juste à sa mesure.

11 divisait, subdivisait, multipliait les énumérations d'idées à déve-

lopper, les récapitulations d'idées développées : mais tout cela

n'avait rien de factice ni de pédant; c'étaient des moyens de dis-

tribuer la matière, d'aider l'auditoire à suivre, à se rappeler; c'était

l'art d'un professeur qui sait qu'une exposition méthodique seule a

chance de se graver dans la mémoire, et que l'on ne peut trop

multiplier les points de repère. De là ces exordes qui numérotent

toutes les parties du raisonnement, ces phrases d'exposition dont

chaque proposition est l'annonce d un paragraphe à faire •. Cette

méticuleuse composition peut rendre la lecture plus aride et plus

fatigante : elle rend l'audition plus claire et plus efficace.

bourdaloue est aussi grave, aussi sérieux, aussi chrétien que

Bossuet : il ne lui ressemble pas du tout. Il ne fait pas de catr-

chismes, pas d'expositions théologiques : il n'explique pas le

dogme, il ne le justifie pas. 11 l'impose, il le tient pour incontesté;

il lui demande seulement la sanction de l'obligation morale : il

fait appel à son autorité pour courber le cœur -.

Son discours a un caractère avant tout moral et pratique : il

s attache à régler la conxluite. C'est un directeur : un directeur

rigoureuR, dur nième,~(rautânt plus impitoyable que le pécheur

est plus grand des grandeurs terrestres. « H frappe comme un

sourd », disait Mme de Sévigné; et cette austérité plaisait dans un

jésuite. La meilleure réponse que la Compagnie ait jamais faite

aux Provinciales^ c'a été de faire prêcher Bourdaloue.

1. Voir par ex. le Seri>io)i de /'omiiOo/i (mercredi de la becoudo beuiume de Carême).

2. Bermous sur la Provid,<;nce el sur l'AumÔHe.
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La niorale de Bourdalono est très précise, très particulière, non

pas seulement dans les préceptes, mais dans les observations aussi

pt les analyses : il présente au pécheur toutes les nuances, toutes

les formes, il lui donne toutes les sources et causes, tous les

eiïels et dépendances de son péché : il ne lui laisse rien ignorer de

ce qu'il est, afin de faire éclater devant sa conscience combien il

est éloigné détre ce qu'il doit cire. Dans l'analyse abstraite des

vices, des passions, des multiples infirmités de notre natuie, Bour-

daloue est incomparable : plus pénétrant et plus original que La
Hruyère, ses analyses substantielles et condensées ont abouti aux
portraits; cette forme de la littérature à la mode s'est trouvée tout

naturellement adaptée au sermon de Bourdaloue. Ces portraits

ne sont point abstraits précisément, mais purement moraux et

psychiques, absolument dépourvus de couleur et d'éléments sen-

sibles. 11 ne s'agit pour le prédicateur que de marquer des formes

d'àmes et de tracer les effets mécaniques des forces morales. Il

pousse la précision à tel point, que parfois il a été, du moins on
l'a dit, jusqu'à prendre un modèle individuel '. Ces peisonnalilés

sont un peu effacées pour nous, et il y a lieu de croire que la

malignité des contemporains ajoutait aux intentions du prédi-

cateur.

Cette éloquence intellectuelle, logique et comme immatérielle,

ne donnait-elle donc rien à la sensibilité? 11 y a réellement de la

chaleur dans Bourdaloue : une sincérité profonde, le désir et le

plaisir de rendre la vérité sensible, la charité aspirant à l'utilité des

âmes, dégagent insensiblement, à travers le tissu serré des raisonne-

ments, une émotion de qualité pure et fine, qui va au cœur :

émotion d'autant plus puissante qu'elle ne fait rien pour s'étaler.

[Il y a d'ailleurs quelque chose de Bourdaloue qui nous échappe :

c'est son style, son accent. Le P. Griselle a prouvé que le vrai

Bourdaloue avait une expres.'^ion moins éteinte, moins incolore

que celle qu'on trouve dans le texte établi par le P. Bretonneau.

Les manuscrits des copistes qui prenaient des notes au pied de

la chaire, nous rendent un Bourdaloue qu'on ne soupçonnait pas,

dont la parole a des accents brusfjues. familiers, ou populaires 'ine

couleur forte et réaliste, que le P. Bretonneau. par scrupule de bon
goiit, a fait disparaître : il a décoloré Bourdaloue pour l'épurer.]

6. FLÉCHIF.Il ET M.VSSILLÛN.

Autour de Bossuet et de Bourdaloue se groupent plusieurs ora-

teurs distingués, mais qui sont loin de leur être comparables^. Un

1. Le sermon sur les fausses conversions a été sppl'qné à M. de Tréville.

2. A consulter : 1 abbé Hurel, les Orateurs sacres a l:i cour de Louis XJV, 1872,

2 vol. in-S.

Lanson. — Histoire de la Littérature française. 20
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seul homme, sans doute, ne leur fut pas iniï'rieur, je veux parler

de Féncinn. Mais nous n'avons guère de lui que des harangues de
cén'inoiiic. des discours soiontiels où il s'est forcé pour être

piajostuciix t't, dii.'ne. A l'ordinaire, il improvisait, et ce qu'il pou-
vait y avoir de sôduclion, de tendiesse, do grâce ondoyante et

captivante, d'abondance d idéos et Je sentimcnls, dans ces homé-
lies t'ainilitTes qu'il « parlait » si inépuisablement, ses écrits et

particulièrement ses lettres de direction peuvent nous l'apprendre.

Je me contenterai de signaler Flèchier '.

Cet abbé de ruelles, faiseur de vers latins aimables et de vers

français coquets, assidu à l'hôtel de liambouillet dans ses derniers

beauxjours, intime ami de Mme et de Mlle l)eshoulières,ce bel esprit

d'Église qui est un des intermédiaires par où l'on passe de la pré-

ciosité de 1650 à celle de ITlil, lit en sa maturité un prédicateur

estimé et décent, un excellent évoque, zélé, charitable, doux.

Malgré tout, par-dessus le prédicateur et par-dessus l'évêque, sur-

nage toujours le galant homme, l'homme du monde, qui « ne se

pique df! rien », qui l'ait les devoirs de son état en perfection,

sans tapage et sans pose, sans gravité trop sérieuse aussi, avec un
coin de sourire aux lèvres, et un air exquis de finesse un peu rail-

leuse. Dans sa prédication, il parla convenablement des vices du
jour, des dettes, des mariages d'argent, des. vocations forcées, des

devoirs des mères. Il se lit admirer surtout dans l'oraison funèbre :

il eut toutes les qualités mondaines en parlant des gloires du

monde, et même le tact suprême d'être sincèrement chrétien.

Kléchier est un admirable rhéteur, d'une souveraine élégance de

forme, d'une rare délicatesse d'oreille : sa prose est merveilleuse

de rythme, et telle page des oraisons funèbres, l'éxorde par

exemple de celle de Turenne, donne la sensation d'un chant.

Les qualités de Fléchier sentent la décadence, et en effet avant

la fin du siècle il est sensible que l'éloquence chréti'.'nne s'en va,

du même pas que l'esprit chrétien. Dés 1(>8K, |,a Uruyère, dès tOSI-

K'xSC), Kéiielon, enregistrent la décadence de l'éloquence de la chaire.

Ils s accordent h reprocher aux prédicateurs l'ambilion et le bel

esprit, l'ignorance de la religion et le manque de zèle. Le sermon

e-^l un spectacle, ou un exercice littéraire. L'orateur ne cherche

1. Biographie: Esprit Fléchier (1632-1'710), prûcf-plciir du Ois de Le Fè-'»e de Cau-

niar'in, qu'il suit aux grands jours d'Auverçriif (1665-66), évèquc de Lavaur en lC85,

(le Nîmes en 1GS7 : Oraisons funèbres de Mme de Monlausier (1672), de Turenne

(1670), df! M. de Monlausier (1690).

Éditions : Œuvres comj>l-tes de Fl^cliirr, Nimes. 17!!?, lo vol. in-8; Afémoire» sur

Us (p-uiida Jours d'Auvcrgnn, éùil. Gonod, l,*<ii: édil. Clinruel, H50. — A consulter ;

l'Abhé A. F.ilire, De la correspondance de Fléchier avec Mme Deshavlières et sa fille,

Paria, 1871 ; la Jeunesse de lleehier, 1882, 2 vol. ; Fléchier orateur, 1886.
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qu'à s'en tirer a son honneur. Du vrai, de l'efficacité, il n'en a

cure, pourvu qu'on dise qu'il a bien prêché. L'art et l'esprit pro-

fanes envahissent le sermon, qui devient un pur développement

de philosophie morale, embelli plus ou moins de traits ingénieux

et surprenants.

Le dernier des grands oratem-s de la chaire masque cette déca-

dence, sans l'enrayer. Massillon ', oratorien, homme doux et tiniule^

enseignait dans les collèges de son 'oidrë, qliând on le' Força a

prêcher : il débuta à Paris en 1698; son succès fut considérable. Il

avait la voi.v touchante et sensible, l'action pathétique. Cet homme
doux était parfois ellVayant en chaire. Il ne partait que de crimes

et de supplices : il ferniajt la porte a respéranc<i, En un autre temps,

il eût découragé lés fidèles. En réalité, il faisait sou métier, et ses

auditeurs le prenaient bien amsi. Cet ancien professeur de rhélo-

rique avait une vraie foi, une émotion sincère, et de là une forte

éloquence qui éclatait parfois : mais à l'ordinaire il ne pouvait se

tenir d'amplifier sa matière, avec force hyperboles et grands mou-
vements. 11 développait de belles périodes, avec une exubérance

cicéronienne : le malheur était qu'une fois entré dans un tour, il

n'en sortait plus, il le représentait avec insistance, jetant toutes

ses phrases dans le moule qu'il avait d'abord choisi.

Son pire défaut est ce qui l'a fait préférer de Voltaire, de La

Harpe et de< Encyclopédistes, entre tous les prédicateurs. Il efface /

le dogme, il cite à peine l'Écriture, sa X^rédiçalioii est toute

moi ale,_ toute philosophique, presque laïque. Si l'on excepte les

formules tradiliounelles, rien n'y sent le chrétien.

Après Massillon, il n'y a plus rien. On goûte des parleurs acadé-

miques%élégauts, descriptifs, satiriques, sensibles, qui prêcheront

dans le goût des vers de Saint-Lambert ou de Delille, de plus en

plus fades et édulcorés à mesure que le siècle avance. Cette misé-

1. Biographie : Massillon (1663-17-42), professeur de lettres à Pezoïias, de rli.jloriqn.

à Mf ntlu-on et à Juilly, de philosophie à Vienne, s'applique pur ordre à lOloqupi c;

de la chai're. Ckrcme de 16'.>8, ;i >ton(i)ellier ;
caiêuie de ICO'J, à l'Oratoire de la luc

Saint-Honoré: en 1701 et 1704, Carêmes à la cour; oraisons funèbres du i)rinteao

Conti (1709); du dauphin (1711), de Louis XIV (1715); petit carême en 1718; oraisou

fiin bre de Madame eu 17^3. Il devint cvèque de Clerniout en 1717.

Éditions Œuvres, 1745; éd. de 1817, Paris, 4 vol. in-S. — A consulter : l'abbé

BlampiL-non. la Jeunesse de Massillon, iÉpiscopat ila J/rtssiWon, F.iris, Pion, in-3,

liSi; Ingold, l'Oratoire et le Jansiliûsme au temps de JlassiUvn, iu-8, 1S80.

2. Les uUicliens sincères ne mauquenl pas : ils n'ont pas su trouver le point d .

la rclijrioa pouvait être présentée h leur siècle ; il y a un catholicisme du .\vu' sied''

il y en a un du xi.x* ; il n'y en a pas du xvui' siècle. Ses meilleurs apologistes

dans la chaire, comme dans le livre, sont médiocres, malgré tous les essais de réha-

bilitation. — A consulter : Bernard, le Sermon au XVIII' siècle, 1001; A. de Cou-

langes, la Chaire française au XVUl' siècle. 1" partie, 1901.
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ral)!o (légénéresconce tle l'éloquence religieuse trouve son.ex pres-

sion parfaite dans l'abbé Maury, le plus lleuni, le plus harmotiieux,

le plus froid, le |)lus vide et le moins sincère des orateurs que, par

habitude, on conliiiue d'appeler chrétiens : Maury est à Bossuet

ri> >]\u' l'ontunes est à Ha.-ine.

t. LES PROTESTANTS.

Je n'ai paiio, dans lo rliaiilre, que de la prédication catho-

lique. Après Calvin, Bèze et Viret, les protestants ont continué

d'avoir de bons, d'utiles prédicateurs' : dans la première partie

du siècle, Dumoulin, Le Faucheur, Mestrezat, Daillé, Dalincourl;

à l'époque de la Révocation, Claude, Du Bosc, Superville. Mais, en

f,'énéral, les prolestants méprisent l'art et s'en défient. Puis ils

sont logiciens, controversistes, plutôt qu'orateurs; la théologie

déborde dans leurs discours en arides dissertations, en polémiques

ardues.

Le grand oraleur du calvinisme est Jacques Saurin, qui, con-

.sacré pasteur en 1700, prêcha en Angleterre et en Hollande. 11 se

lit une immense réputation. 11 voulut être éloquent, et il l'a été

souvent. Profitant des exemples des prédicateurs catholiques, et

surtout de ccu.x de Bossuet, il renonça au.x explications dogma-
tiques de textes suivis pas à pas, et détaillés phrase par phrase.

Il construisit ses sermons sur une seule idée, dont il développait

les divers aspects. Théologien solide, discutant et démontrant le

dogme avec érudition, il s'étendait surtout sur la morale; lin et

pé-nétrant dans ses analyses, rude, tendre, pressant dans ses

exhortations. Son discours est logique, serré, clair, un peu trop

orné de littérature profane, de réminiscences historiques et mytho-
logiques, nourri de philosophie. Saurin s'étudie et réussit à être

pathétique. La sincérité de son zèle et de sa charité unit, fond

tous ces éléments, et maintient la simplicité dans cette éloquence

(juc l'on sent un peu lourdement voulue. Le style reste terne et

j)àteux, parfois négligé et inexact : moins vif, moins spirituel,

moins coloré ou bn'dant que l'idée. En somme, Saurin fait hon-
neur il l'Eglise française de Hollande.

I. A consulter : A. Vinet, Histoire de la pri'dication parmi les réformés de Frnnrfi
au wii" su-.cte, Paris, iii-8, 1860. E.-A. BcrlUaull, J. Saurin et la prédication protes-

tante- l'i.ris in-8, 1.S75.
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LA FIN DE L'AGE CLASSIQUE

CHAPITRE i

QUERELLE DES ANCIENS ET DES MODERNES

Cause profonde du débat. — 1. Vue sommaire des faits. Ferraull oi

ses PfiraUéles. Fonlenelle et sa nigirssion. Boileau et ses Réflexions

sur Longin. — 2. Sens et conséquences de cette querelle.

Nous avons vu que le naturalisme classique est le produit d'une

combinaison d'éléments dissemblables : le rationalisme et le fçoùt

esthétique. Issus tous les deux de la Renaissance, le rationalisme

et le goût esthétique étaient pourtant deux courants qui portaient

en sens contraire. Le premier éloignait de l'antiquité, et poussait

la raison moderne à ne compter que sur soi : le second ramenait

a l'antiquité, et invitait le génie moderne à s'appuyer toujours

sur les exemples des Grecs et des Romains. Le culte de l'antiquité

avait barré, contenu l'influence du rationalisme sur la littérature;

et c'est par là que la notion de l'art y avait été maintenue.

Presque tous les chels-d'œuvre oratoires et poétiques du temps

sont sortis de la petite école des adorateurs de l'antiquité.

Mais le progrès du rationalisme ne pouvait être longtemps

enrayé, et nous assistons à la fin du siècle à la flÊStructioû de

Tidéal classique : c'est à cette cï-ise que l'on donne le nom de quc-

rtlle des anciens et des modernes '.

1. A consulter: H. Bi?aiiU. Histoire df la f/uerelle des anciens et des modernes,

l'iint, 18J9j iu-S. F. Bruneliérc, Évolution de la critique, 4' Hfiou.
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1. ITIlHAriT.ET HOII.EAi; Al'X PUISES.

Il faut daboril rappfler les faits j-oiniiuiiifinent. Nous avons

parlé |ilus haut de ces épopées prosaïquement emphatiques,

auxquelles le goût précieux avait donné naissance. Les sujets de

ces « romans » en vers étaient [)rcsque tous tirés de l'histoire mo-
derne, et ornés d'un « merveilleux » emprunté à la religion chré-

tienne. Un de ces auteurs, Uesmarets de Saint-Sorlin, ayant donné

son Clovis en H)o7, crut nécessaire, lorsqu'il vit s'élever une école

dont les maximes essentielles allaient, dans tous les genres, à

suivre les anciens et à reprendre les sujets déjà traités par eux,

de justilier le choix qu'il avait lait dans son poème d'un héros

moderne et chrétien. Il mullijjlia Préfaces et Traités *, et ne se

défendit pas sans donner plus d'une atteinte aux poètes anciens.

11 tendit ainsi à généraliser la question, et à faire le procès à toute

l'antiquité. C'est contre Desmarets que Boileau, par une malheu-

reuse application de sa doctiine, prohiba au troisième chant de son

Aj-t poétique l'emploi de la religion chrétienne en poésie, et, juste

au moment où Millon venait d'écrire son Paradis perdu (ce que, du

reste, il ignorait), nia assurément la valeur poétique de Satan.

Le vieux Desmarets, avant de mourir, légua sa querelle à Charles

Perrault.

Vers le même temps, la lutte s'engagea sur un autre point : il

s'agissait de savoir si l'inscription d'un arc de triomphe dirait la

gloire du roi en latin ou en français, il se fit de gros volumes pour

et contre l'emploi des deux langues, et là encore la question tendit

à se généraliser : on se mit à coniparer le latin et le français, à en

débattre les mérites respectifs, la capacité et l'illustration *.

Cependant le mome^nt de la grande bataille n'est pas venu.

On s'en tenait aux escarmouches, aux actions de détail. C'était la

Préface d'Iphiyénie, où Kacine s'égayait aux dépens de Pierre Per-

rault, qui avait critiqué Euripide sans l'entendre (ItiTl). C'était la

Pn'f'acc d'une traduction du Seau enlevé de Tassoni, où Pierre Per-

rault attaquait les anciens et malmenait Uoileau à mots cou-

verts (1078). C'était une iable satirique où Claude Perrault dési-

1. Ihscours imprimé dans l'édil. in-8 du Clovis ùa 1673; Comparaison de la laïujuc

cl de ta poésie française, in- 12, 1570; la Défense du poème héroïque, in-4, 1674; la

Défense de la poésie cl de la lanym: française, in-8, 1675

2. A consulter : K. Charpentier, Défense de la langue françMise pow l'inscription

d'un arc <'v triomphe, in-1'2, 1676; le H. Lucas, jésuite, De nionumenlis pulilicis laliw
tnscribcndis .V. ÇhariJcnlUir, De l'crcrltence de ta kmune française. 10S3, "2 vol. iu-1-'.

Ce dernier uuvrdgo iioso Irè» nellsuieul la question deb aucieos cl des modernes
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gnait Boileau comme V « Envieux Parfait ». Celait la Préface du
Saint-Paulin (1686), où Charles Perrault saisissait l'Art podlique

par son point faible, par l'otroilc théorie du merveilleux païen.

La force du parti des modernes était dans les Perrault : ils étaient

trois frères ', amateurs de lettres et de sciences, intelligents, pré-

somptueux, actifs, remuants, mondains, pourvus do bonnes places

et de la confiance de Colbert. Le plus jeune, qui entra le dernier

en ligne, tut l'adversaire de Despréaux.

La querelle des anciens et des modernes éclata par son poème
du Siècle de Louis le Grand, qu'il lut à l'Académie le 26 janvier 1687,

Les Régniers, les .Maynards, les Gombauds, les Malherbes,
Les Godeaux, les Racans,...

Les galants Sarrazins et les tendres Voitures,

Les Molières naïfs, les Rotrous, les Tristans,

étaient mis au-dessus des poètes grecs et romains. Après cette

éclaftinte aflirmalion de sa thèse, Perrault en entreprit la démons-
tration : de 1688 à 1697 il lit paraître ses Purallèles des anciem et

lies modernes, dialogues ingénieux et superficiels, d'un tour léger et

mondain et dans lesquels sétalaient à la fois beaucoup dassu-
lance et beaucoup d'ignorance. Un abbé, à qui Perrault attribue

du génie, et qui le représente lui-même, défend les modernes
rentre un Président qu'il donne pour savant et idolâtre des anciens,

et qu'il fait imbécile : l'abbé est soutenu d'un chevalier, sot à
boutades, à qui l'auteur confie le soin de lancer les énormilés
paradoxales qu'il veut insinuer, et n'ose pourtant avancer sérieu-

siMuont. A travers les délours du dialogue, et les défaillances on
les lacunes de l'exécution, voici l'argumentation qui se reconnaît :

la loi de l'esprit humain, c'est le progrés; dans les arts, dans les

sciences, nous faisons mieux, nous .savons plus que les anciens;

donc dans l'éloquence aussi, et dans la poésie, nous devons leur

être supérieurs. Les anciens étaient des enfants en tout : en tout,

1. Le quatrième frère, Nicolas Perrault, théologien janséniste, était mort depuis 1601.

Pierre, le receveur frÔDéral, mourut en 1C80 : Claude, le médecin, larchitefite, le tra-

ducteur de Vitruve, mourut en 1688. Charles, prtimier commis de la suriutendance

des bâtiments du roi, de l'Académie française depuis 1670, de l'Académie des belles-

lettres depuis la fondation, eut une grande part dans les mesures de protection et

il'encouragement que prit Cojbert en faveur des sciences et des savants. H était en
disgrâce, et vivait dans la retraite quand il lit le Saint Paulin et ses ouvrages pos-

térieurs. Il mourut en 1703.

Éditions : Parallèles des anciens et des modernes, '« vol. iii-19, 16S8 1697; les

Hommes illustres qui ont paru en finance pendant le xvii" siècle, 2 vol. in-fol.
;

3* édil. 2 lol. in-12, 1701; Mémoires, p. p. P. Bonoefon, 1909. Contes de ma mère
l'Oye, petit in-12, 1697.



598 LA FIN nP, L'AGE CLASSIQUR.

les modernes représentent la maturité de l'esprit humain. L'étude

des ouvrages littéraires vérifie cette généralisation. M. Le Maître

l'st plus magiiili(|ue que Denioslluiie ; Pascal est au-dessus de

Platon; Despréatix vaut Horace et Juvénai, et << il y a dix fois plus

(Tinveiition dans Cijrus «pie dans l'Iliade. » Il y a six causes cpii

font les modernes supérieurs aux anciens dans la littérature : le

seul fait"d'étre venus les derniers, la plus grande exactitude de

leur psychologie, leur méthode plus parfaite de raisonnement,

liniprimerie, le christianisme, et enfin la protection du roi.

Aux cùlés de Perrault s'était rangé dès le premier jour Fonte-

nelle, qui avait lancé son exquise el suggestive Diyre^i^ion sur les

tiurlens (l les iitoilerncs ', où la question était traitée et résolue a

jiviori. La nature est toujours la même, inépuisable en sa force,

constante en ses effets : donc il nait autant de bons esprits aujour-

d hui que jadis. Chaque âge de l'humanité lègue aux suivants ses

découvertes : donc les bons esprits d'aujourd'hui possèdent toutes

les pensées des bons esprits de l'antiquité, et de plus celles qu'ils

peuvent former eux-mêmes. A vrai dire, certains climats sont meil-

leurs (pie d'autres pour certaines productions, soit physiques, soit

inlellecluelles; à vrai dire aussi, il y a des époques de recul, où les

circonstances (guerres, etc.) étouffent les semences naturelles du
génie : il nait une foule de Cicérons qui ne viennent pas à matu-
rité. Somme toute, et en tenant compte de toutes les conditions,

il se peut qu'en fait les poètes anciens n'aient pas été dépassés;

s'ils ne l'ont pas été, ils peuvent l'être, ils iloivent l'être. Voilà la

conclusion qu'avec toutes sortes de précautions insinuait Fon-

tenelle : et les modernes le poussaient à l'Académie, où sa récep-

tion était la coufusion des anciens.

Ceux-ci pourtant avaient leur revanche : après avoir entendu le

Siècle de Louis le Grand. La Fontaine rimait sa charmante Epitre à

Huet, où il faisait hommage de la perfection de son œuvre aux

anciens, où il les proclamait ses maîtres, où il disait nettement

leur mérite essentiel, le naturel, et le |iéché mignon des modernes,

l'esprit. La Bruyère, dans ses Caractères, soutenait la même cause,

et forçait les portes de l'Académie, où son discours de réception

était un éclatant hommage aux modernes qui s'étaient mis à

i'ccole de ranti<|uité.

Ce|)eiidant Moileau, qui ne st- tenait pas de rage pendant la lec-

ture de Perrault, Boileau n'éclatait pas. 11 grognait, lâchait dos

1. Kllu puiul en jauvier 1GS8, avatil It's i^dnilli'li's de Pcrraull, dnnl le 1" vol. est

(!< la lin de l'année. I^a di^'resHon faisait comme suite à un ffiscoitrs sur la nature

(lu rÉfflogue, où Foiilenelli' discutait tivs librement sur le mérite de Viririle et de

Thi'orrile. Cf. aussi les Dialogues des morts (1683) : Socrafe el Montaigne, Krasiilrale

et Hervé, Apicius el Galilée, etc.
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épigrammes contre l'Académie des Topinamboux, contre Perrault

et ses admirateurs, prenait encore Perrault à partie dans un
iliscours sur rihle dont il Taisait précéder sa misérable Ode sur

Ja prise de ISamur, entreprise pour justilier Pindare et en faire

sentir la manière. Tout cela ne réfulail ni le Siècle ni les Purallèles.

Boileau le sentit et donna en 1G94 ses neuf premières Réflexions

sur Longin, œuvre de mauvaise humeur, d'ironie lourde et brutale,

de critique mesquine et puérile. Comme Perrault avait dénigré

violemment Homère et Pindare, Boileau, laissant la question géné-

rale, se rabattait àdéfendre Homère et Pindare, en démontrant que

leur censeur ne les avait pas entendus. H va pourtant d'excellentes

choses dans ces Réflexions, des vues générales et profondes : mais

elles sont enveloppées; jamais elles ne se présentent franchement,

en pleine lumière; et ce n'est pas une petite affaire de les extraire-

Au fond, Boileau était dans une fausse position : il était très

« moderne » lui-même, et la façon dont il a habillé son Longin à

la française montre la {)uissance qu'a sur lui le moyen goût de

son siècle. Et puis surtout les œuvres de ses amis lui rendaient la

tâche diflicile : après Racine et La Bruyère, après Bossuet, après

La Fontaine et Molière, après Pascal et Corneille, comment sou-

tenir l'infériorité des modernes? Le xvu^ siècle qui finissait n'avait-

il pas raison de s'admirer dans son œuvre? Boileau le sentait :

car lorsqu'on l'eut réconcilié avec Perrault, il lui écrivit en 1700

une lettre excellente, où, reprenant à son compte la thèse de son

adversaire en la limitant, il égalait le xviic siècle non pas à toute

l'antiquité, mais à n'importe quel siècle de l'antiquité- H évitait de

meltre les modernes au-dessus des anciens dans tous les genres;

mais il montrait qu'il y avait des compensations, et que, plus

faibles ici, les modernes, là, étaient supérieurs. Enfin, avec une

étonnante sûreté de goût, il faisait le départ des œuvres immor-
telles du xvn*' siècle; il séparait les Molière des Sarrazm : il disait,

pour faire valoir son temps, précisément les noms que nous disons

encore. Mais Boileau ne battait Perrault qu'avec les propres armes

de Perrault.

2. PORTEE ET CONSEQUENCES D(J DEBAT.

Ainsi se termina la première phase de la querelle des anciens

et des ^modernes. Il est facile de voir, dans ce simple exposé, le

sens et la portée du débat. Les adversaires des anciens, Perrault,

Fontenelle, sont des cartésiens : ils appliquent à la littérature

l'idée cartésienne du progrès, et, au nom de cette idée, ne voyant
dans toute la poésie et dans toute l'éloquence que des œuvres de ia
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raison essentiellement et nécessaireinenl pcrfeclihle, ils doclarent

les écrivains moiiernes siipi'i leurs aux anciens. Il suffit de lire fians

Malebranche ' les niorilanls clia|iilres où il malniono les adorateurs

de l'anliqnilé, pour coin|irciulie c^ que pouvait donner l'esprit

cartésien quand on l'appliquait aux lettres et aux arts*.

Au ralionalisnie cartésien s'allia ce que nous avons appelé le

rationalisme n)ondiiin. Ce rationalisme mondain tire ses prin-

cipes de la mode, des convenances, de l'opinion ; il n'admet point

de vérité, de beauté liors des choses qui ont cour? dans la société

polie; et, comme le mouvement pénéral des idées, en Krance, à

cette date, porte vers l'esprit et vers la science, vers l'exercice

exclusif des facultés intellectuelles et discursives, l'idéal mondain
est forcément l'exagération de cette tendance. De plus, la notion de

l'honnête homme, que la société demandait à chacun de réaliser en

soi, a rendu dans le cours du siècle l'instruction plus légère, ])lus

superficielle -. on a imposé à l'homme du monde de n'aflicher

aucune compétence spéciale, et on a fini par l'amener à n'avoir en

eiïet aucune sorte de compétence. Ainsi l'antiquité, superficielle-

ment elHeurée dans les collèges des jésuites, l'antiquité que les

femmes ne peuvent connaitie, et qui n'est guère objet de conversa-

tion dans un salon, est renvoyée aux pédants des Académies et

aux cuistres de l'Université. Perrault comme Tonlenelle, comme
plus tard Lamotte, unit la légèreté décisive de l'honimo du monde
à l'indépendance cartésienne. El les gens du monde n'hésiteront

pas : ils reconnaitront dans ces modernes leui-s préjugés, leur

esprit, leur confiance dans la raison de leur temps et de leur classe,

leur penchant à ridiculiser tout ce qui n'est pas conforme à leurs

manières et accessible à leur intelligence, Iciu' incapacité artistique,

leur impuissance à goûter d'autres beautés que celles de l'esprit

de conversation et de la vie élégante. De là le succès de Perrault.

Il eut les salons pour lui. Saint-Kviemond, Bussy-Habuliu, les

deux représentants les plus distingués de la société polie, sont

discrètement, mais essentiellement modernes.

Or le succès de Perrault, qui allranchil la littérature moderne

de l'imitation et du respect de l'antiquité, ce n'est rien njoins que

rèlimination de l'art, qui va être rejeté hors de la littérature

moderne. Mais avec l'art s'en iront la poésie et l'éloquence. Cette

exclusion de l'art est, Tittéiairenient, la grande dillércnce qui

1. Biographie: Malebranche, né à l'aris m KiW, entre .i l'Oraloiri: on 4660. St's

doctrines, suspeclcs à Uossucl. fiirenl eonibutlues pur Araaiiltl. Kùiiclun en avait

entrepris aussi une réfutaliuii. il uiotirut eu 1715.

Éditions : Dr In recherclif de lu vérile, l'an», ICii-lOTû, '-i \ul. iu-i-J. Œuvres, edil.

J. .Siiiiiiii, l'.iri^, (IlinrpiMitier, i vcil. in l'3.

a. Jli'th. 'Il' la vi-i lO', I. 11, -J' (lurlLu. lîU. ni a vi.
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sépare ia littéral me du xYiir siècle de celle du xvii". Ft l'idée qui

a exclu l'art, cette idécTîtrpro]2rès qui fournit aux TTlodernes leur

|)rincipal argument, c'est lidée maîtresse de la philosopliie du
xviii'' siècle. Ainsi, dans le débat sur les anciens et les modernes,

j'aperçois le xvnr" siècle qui apparaît et qui détruit le xvii" siècle

en s'en déi'ai'eant.



CIIAPITHE II

LA BRUYÈRE ET FÉNELON

1. L.i Rniyère; l'homme. — 2. Les Caractères : composition du livre

La jicintiirc de l'homme et la peinture de la société. L'originalité

de La Uruyère : réalisme pitlores(]iie, expression arlistique. Le
'• philosophe - : le chapitre de Quelques Vsaqes. — 3. Fénelon :

il tient au xvii" siècle par la foi ( i par l'admiration des anciens.

Divers écrits. Les Dialogues sur VEloquence et la Lettre à l'Aca-

démie : la critique d'impression. Le Télémaque. La Correspotidance.

— 4. Esprit cl humeur de Fénelon : amour-propre, ambition,

alTeclion. Expansion de la sensibilité. Son œuvre littéraire, expres-

sion de son individualité. Séduction du personnage.

Revenons au «groupe des grands écrivains, aux disciples et ado-

rateurs lies anciens : cliez les derniers venus, nous trouvons une

comple.xilé, une incohérence parfois qui annoncent des temps

nouveaux; il y a quelque chose dans La Bruyère et dans Fénelon,

qui n'est pas du xvii* siècle, et où nous pouvons reconnaître

aujourd'hui une transition vers le xviii^.

I . I.A RUUVEKE.

Un seul fait nous intéresse dans la vie silencieuse de La Bruyère '
:

en 1684, l'amitié de Bossuel le fit entrer à l'hôtel de Condé, pour

1. Biographie : Jean de la Bruyère, né à t'aris, eu 1615, d'une famille boiirRpoisp.

étudie le droil, .ir.qiiicrt un office de trésorier de Kranre et général des finances en

la frénéralilé de Caen(1673), est rei-nnimandé par Bossuel an prinof de Condé, qui

le charcce d'instruire son pelils-tlls. 11 cntri; ,-i IWcadémieen 1693. 11 meurt le 11 mai 1696.

Éditions : Les Caractères «/e Tfiéophrasle. traduits du grec avec les Carnclèrfis ou

tes M<nir.i de ce siècle, Paris, Michallet, 10»8 (réimprimé chez Jona\isl, Paris, 1867);

4» édit. 1682 ; 8° édil. 1694. Œuvres cowpirtes. éd. Servois, Coll. des Grands Kcri-

vains, Hachetlr, 3 vol. in-S, 1865-68. — A consulter : Tnine. .Xavraiir /".«snw de

Ciili-iiie ri il liisloire. ['révosl-Paradol, Moi(ilisli:<! français. El. Allaiie, La Uruyvre

daiit la maison de Condé, ? vol. 1886. Lange, La Bruyère critique des conditions

el dti iiiititutioiis sociales, l'M}.



LA BRUYÈRE. 60S

être précepteur du duc de Bourbon, à qui il enseigna l'histoire,

la géographie, la litlérature et la philosophie. Celle éducalioii

terminée, La Bruyère resta dans la maison comme genlilhomnir

de M. le Duc. C'était une terrible race que ces Condé; ils n'élaieiil

pas faciles à vivre. Le grand Condé, avec sa face d'oiseau de proit

et son âme de bandit féodal, avait des emportements qui faisaient

trembler : encore savait-il en réparer l'effet par l'irrésistible enve-

loppement d'une délicate séduction.,Mais le duc dEnghien, son

fils, était « le fléau de son plus intime domestique »; et son petit-

fils le duc de Bourbon, violent, hautain, avare, injuste, était un

maître détestable et délesté : il était brutalement mystificateur, et

prenait pour plastron 'les gens de son entourage. Dieu sait ce

qu'endura cet inoffensif et original Sauteuil par la faveur de

M. le Duc!
Mais ces Condé avaient tous quelque chose de supérieur dans

l'esprit; ils avaient de vastes connaissances, un goût exquis; ils

aimaient le talent sous toutes ses formes. J'imagine qu'ils ren-

dirent la vie dure à La Bruyère, et qu'en même temps ils lui firent

trouver impossible de vivre ailleurs. Surtout quel théâtre, quel

champ d'observations que cet hôtel de Condé, que ce Chantilly,

où tout ce qui comptait en France défilait devant les yeux du phi-

losophe et du peintre! Si sa bonne fortune ne l'eût placé dans

ce poste, La Bruyère n'aurait sans doute pas fait son livre. Les

principaux éléments lui eussent manqué pour représenter les

caractères et pour juger l'organisation' de la société contempo-

raine. Et se fùt-il reconnu lui-même; son humeur se serait-elle

affirmée dans son livre par une si originale amertume, s'il ne se

fût éprouvé au contact de ces princes?

La Bruyère est un bourgeois de Paris : un libre esprit, sans pré-

jugé de caste ni respect traditionnel, très peu révolutionnaire,

mais satirique„e.t frondeur, peu porté à l'indulgence envers "iBS

puissants et les puissances : un esprit indépendant ayant horreur

de tous les engagements, qui, pour ïïë'"pâs~dTminuer sa liberté,

a renoncé à tous les biens, à la fortune, aux emplois, même à la

famille; car une femme, des enfants, rendent le renoncement
difficile : a-t-on le droit de se passer de tout pour eux, commf
pour soi?

C'est donc un jîliiiosophe que La Bruyère : mais à voir la fièro et

ombrageuse sensibilité qui perce dans son livre, on se demande s'il

est aussi détaché qu'il veut l'être. Il a renoncé à tout, au prix où
tout s'obtenait :.par flatterie, bassesse, intrigue. Mais il en veut aux
grands, de mettre la fortune à ce prix. Il souffre de voir son mérite

sans emjiloi : il y a en lui un ambitieux hoimête, qui s'irrite

d'être contraint de faire à son honneur le sacrifice de .son ainbi -
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tioii. Voilà la plaie incurul)Ie de La Bruyère, la source secrHe de

son chagrin, de sa misunihiopie, do ses colères contre les prands
«|ui ne |>rL'viinnt'nl pas If (aient, contre la société qui ne lait pas

de place an iiii'rilc pcrsoiniel. Ccpendaut il reste auprès des

princes, où il a tant soullort de la nio(|uerie, et plus encore de

riiidillV-reiice. Il reste, et il vent plaire; il s'évertue f-'auchonienl,

lourdement, sans aisance, comme ses contemporains l'ont reiuar-

(|ué; il a la mauvaise ^'ràco d'un homme lier, qui lait ellort p((ur

plaire et nianii'este si sensiblement son intime humiliation cjuil

en perd tout le hénélicc.

L'action lui étant interdite, il se rejeta sur la pensée et sur l'art.

Il publia à la lin de 1687 ses Caractère», qui eurent un grand
«uccès, succès de scandale autant que d'estime.

2. LK LIVRE DES « CARACTERES ».

La Bruyère a mis son a-uvre sous le couvert des anciens, en fai-

r-anl précéder ses Caractères d'une tiaduction de ceux de Théo-
phraste. Mais elle a des origines jtlus modernes et tout immédiates.

Rappelons-nous le goût de la société polie jiour les maximes, d'où

était sorti le livre de La Rochefoucauld : et rappelons le goût de

la même société pour les portraits, d'où était sorti le lierueit de

Mademoiselle en 1659, et qui, dans les romans ou comédies, et

jusque dans les sermons du siècle, mit tant de descriptions de

caractères individuels. Maximes et portraits sont une sensible

manifestation du goût du siècle pour l'exacte vérité : ce sont deux
genres faits pour la notation précise de la réalité, d'où l'invention

romanesque, dramatique, poétique est exclue, où l'art littéraire

s'approche autant qu'il est possible de l'expression scientifique.

Or, des maximes et des portraits, c'est tout le livre de La

Bruyère : il a re"pr[s la forme de La Rochefoucauld ; et il a <légagé,

isolé le portrait, en lui donnant sa forme d'art et sa valeur phi-

losophique. Sa véritable originalité éclate dans le portrajt : c'est

là quil est sans rival. 11 l'a bien senti : car, dans les sept éditions

qu'il a données lui-même de son livre après la première, depuis

la quatrième surtout, il a multiplié les portraits, qui d'abord

étaient assez peu nombreux.
Les réfli'xions générales de La Rruyère sont bien au-dessous des

maxinies de La Rochefoucauld, des ijonsées de Pascal, même des

lillies de Montaigne. La Bruyère n'est pas_uji esprit profond; il

1 a pas un point de vue original et personnel d'où il regarde les

M tions humaines. Kn un mol, il n'u pas de système. C'est une
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garantie d'imparlialilé ordinaire, de vérité moyenne : il évite

ainsi les jurandes erreurs el les j/raiides découvertes.

Il lie faut pas se laii^^er abuser ynv U: dernier chapitre, une col-

Jection de réflexions el de raisoiinenieuls philosophiques, où La

Bruyère mêle Platon, Descartes el Pascal dans un vague spiritua-

lisme chrétien. Ce chapitre, sincère évidemment, mais sans per-

sonnalité, et qui ne cuntienl que le reflet des pensées des autres,

n'est pas une conclusion où tout l'ouvrage aboulis^ç. Il masque,

au contraire, le manque de conclusion et de vues générales. De

plus, avec le chapitre du Souverain, placé au milieu du volume, il

est destiné à désarmer les pouvoirs temporel et spirituel, à servir

de passeport pour l'indépendante franchise de l'observation dans

le reste des Caractères.

11 n'y a pas à nier qu'il' y ait un certain ordre dans la disposi

tion du volume. Lu chapitre d'introduction, où l'auteur e.xplique

sa doctrine littéraire
;
puis neuf cTiapities de desci ij)tigu des

diverses classes de la société : le mérite personnel, d'abord,

parce qu'il n'a pas de place marquée dans la hiérarchie; puis le

monde proprement dit, étudié dans ses principau.v élémeuts et

occupations, les Femmes avec te Cœur et la Conversation; les classes

maintenant, gens de finance, bourgeois et robins, courtisans et

grands ; enfin l'État, les ministres el le roi. Viennent alors deux

chapitres généraux : VHomme, les Jugements; la Mode nous ramène

aux travers particuliers du siècle; l'étude de Queltjues usages

découvre les abus radicaux de la société. Enfin le chapitre de la

Chaire nous explique l'état de cette prédication chrétienne qui a

la charge des âmes el la direction morale du siècle; et le chapitre

des Esprits forts combat le libertinage. 11 y a bien dans tout cela

une certaine suite; de même que, dans chaque chapitre, les juge-

ments et les portraits se groupent, se distribuent selon les objets

auxquels ils s'appliquent.

Mais cet ordre n'est pas dans l'invention, il n'existe que dans le

classement. Les Caractères ont été faits au jour le jour; ce son!

des notes prises devant la réalité. Quand son porteléuille a été

assez rempli, l'auteur a classé ses notes sous différents titres,

trouvés après coup. Ce décousu de la composition a son avantage :

La Bruyère dit tout ce qu'il voit, les nuances les plus voisines, les

contradictions les plus flagrantes; cela ne l'embarrasse pas, puis-

qu'il juxtapose sans fondre.

Sa peinture de l'homme est
j
uste, un peii_banale; c'est Ihomnie

de Montaigne, de La Rocïïétoucauld et dePàscàT: égoïste,_léj^'r,

inconsta,nt, toujours en îleçà el au delà du vrai, prèTfant pour
raison sa fantaisie, sun habitude et son intérêt, incapabUr diin

sculiment proloud et durable, plus capable d'un irrand effort d un
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iiisUiiil que d'une vertu moyenne et constante, allant aux belles

allions par vanité, ou par fortune, soumis à la mode dans ses

mœurs, dans ses idées comme dans son vêlement.
Plus serrée et plus personnell»' est la peinture de la société. La

r.ruyère la voit fondée sur la naissance, idolâtre de l'argent, dont
il annonce le règne; les femmes coquettes, menteuses, perlides,

ilies d'instinct, meilleures ou pires que les hommes, dominant dans
les salons, et y imposant l'esprit futile et banal, attirant autour

d'elles l'essaim des fats et des ridicules; les linanciers, partis

de bas, durs, sans scrupules comme sans pitié, méprisables abso-

lument; la ville, rentiers, marchands, magistrats, conmiençant a

échanger les fortes vertus bourgeoises pour les airs et les vices de

la cour; la cour, abjection et superbe, férocité cl politesse, où le

mobile unique est l'intérêt; les grands, extrait de la cour dont ils

manifestent le vice dans sa plus pure et naturelle malice, sans

âme, sans esprit, tout à l'orgueil et au plaisir, bien pires que le

peuple; le souverain — mais ici La Bruyère ne voit plus. 11 ne

pouvait pas voir. Il peint un idéal.

Rien en somme ne manque que ce qui s'est trouvé en dehors
de son observation : la province, sur laquelle il n"a qu'une page,

injuste et insuffisante; le peuple des villes, qu'il ne soupçonne pas;

le paysan, dont il devine la dure condition, parce qu'il en a aperçu
la silhouette courbée sur la terre, et dont il ne pénètre pas le

caractère, parce qu'il n'a pas eu de contact, parce qu'il n'a pas

vécu avec lui.

Plus la matière de l'observation est, pour ainsi dire, à fleur de

sol, plus elle s'éloigne de l'idéale abstraction et s'approche de la

réalité concrète et sensible, et mieux La Bruyère sait voir et rendre.

Il atteint mieux l'homme du xvn" siècle que l'homme, et mieux
encore les divers types dans lesquels se résout l'homme du xvn" siè-

cle. La raison en est que dans ce moraliste il y a surtout un artiste,

qui aime la vie et les aspects de la vie. Il évite le singiilTcr, le

monsirueux; il s'applique à saisir et à manjfester les caractèr-es-.

généraux, les lois communes et constantes de la vie, à découvrir

par conséquent et à peindre des types, mais ces types ne sont

l)as pour lui des formes abstraites, ce soid. des individus réels et

vivants, dont la généraTîlê consisle dans leur af>titude à représenter

des groupes.

Par ce "manque de profoiubMir philosophique, avec ce tempéra-
ment d'artiste sensible aux foniies, aux apparences vivantes, La
Bruyère transforme le réalistae psychologique dos grands classiques

en réaiisnie pittoresque; il fait la transition de Molière à Lesage.

S'il lie nous apprend à~peu près rien de nouveau sur les passions

elles-mêmes, il est un merveilleux ohiiex'ï.^itcu'' des signes exté-
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rieurs auxquels les passions sont attachées. Voilà son domaine,

voilà son génie; là il est incomparable. 11 a recueilli avec une sa^^a-

cité minutieuse et patiente tout ce qui, dans l'homme qu'on voit,

liahit et découvre l'homme qu'on ne voit pas, port de tète, regaul,

démarche, accent, geste, mot, tien et p/is, habitudes physiques,

actions mécaniques ou familières.

A chaque instant les expressions générales et simplement inlel^

ligibles se résolvent sous la plume de La Bruyère en petits faits

sensibles *
: ainsi, voulant indiquer le plaisir de faire du bien, il

ne trouve pas de plus forte expression qu'une impression physique,

le choc de deux regards qui se rencontrent et parlent : « 11 y a du

})laisir à rencontrer les yeux de celui à qui on vient de donner ».

Veut-il peindre un docteur, il nous montre l'homme «quia un long

manteau de soie ou de drap de Hollande, une ceinture large et

placée haut sur l'estomac, le soulier de maroquin, la calotte de

même, d'un beau grain, un collet bien fait et bien empesé, les

cheveux arrangés et le teint vermeil » : ce costume, c'est le « carac-

tère »; un peintre qui ferait un portrait n'exprimerait pas autre-

ment le moral. Veut-il nous faire counaitre une vieille coquette,

qui se méconnaît, il la fait médire des vieilles femmes qui se

parent; mais à quel moment? L'action physique qui accompagne les

paroles de Lise en fait vigoureusement ressortir le ridicule : Lise se

moque ainsi « pendant qu'elle se regarde au miroir, qu'elle met du

rouge sur son visage et qu'elle place des mouches ». Donnez ce

morceau à traduire à un de nos graveurs du xyiii^ siècle : sans

rien ajouter, sans rien retrancher au texte de La Bruyère il fera

une délicieuse estampe.

V^oiià par où vivent les personnages de La Bruyère : on les voit

si nettement, ils sont si particuliers dans leur air et leur action,

qu'on a peine à croire que l'artiste les ait co7npoS('s, et non pas

copiés. On en cherche les originaux : et comme ils sont en général

si intelligemment choisis et si exactement rendus qu'ils ont der-

rière eux chacun une nombreuse série d'individus, il est rare

qu'on ne trouve pas autour de soi, dans ses connaissances, une

ligure capable d'avoir servi d'original au peintre. De là les clefs

de La Bruyère : il s'est défendu, comme Molière, et avec raison

aussi dans une certaine mesure, contre la malignité publique

acharnée à nommer les personnes d'après lesquelles il avait tra-

vaillé. Cependant, comme, après tout, il avait travaillé d'après

nature, les gens qui vivaient dans sdu monde avaient chance

parfois de rencontrer juste, et si les caractères d'É/zu/e, de Slniton,

1. Étudier dans le chapllio dus Grait<l.s le niorueau : « Peudaul «[uc le» Giund.

négligeut de rieu counaîtro >>, eto.
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de MMippc. de Painphile, d'autres encore, ne sont pas des por-

traits stiicleincnl personnels, il est certain pouitant que Condé,
Lauzun, V'illeroy, Daiiyeau, etc., ont iburni les éli-nienls principaux

de clKKpie portrait.

La Bruyère avait en lui l'élofTe d'un romancier, et d'un romancjer
naturaliste. Kn elTct, comme il peint le moral par le physique, la

description analytique lait place lorcenicnt à la vue synthétique

des caractères : il recompose l'homme, et il le force à s'exprimer

en vivant. Ce don qu'il a de trouver le geste, !e mot qui cou-

tietjnent tout un homme, résument toute une situation, c'est le

don essentiel du romancier naturaliste ou encore, si l'on veut, de
l'auteur dramatique. Sans cesse le portrait tourne chez lui en
tableau, en chapitre de roman ou en scène de comédie. Le dévelop-

pement manque; l'encadrement d'une action liclive est absent:

ce sont des Iragments, des molil's de roman vrai, où le document

hunutin, comme on dit aujourd'hui, serait seul donné dans sa plus

simple formule et sans << extension » poétique.

Le (leiiriste, Vamateiir de pnincs, sont des « nouvelles » d'un

réalisme humoristique, resserrées en une page. Le début du cha-

pitre de la Ville est le sommaire d'une description faite bien des

fois par nos romanciers, l'indication d'un tableau ou d'une aqua-

relle que nos artistes nous ont montrée hien des fois : ces lieux

mondains où le tout-Paris se rassemble pour se montrer et se

voir, au xvnc siècle, les Tuileries ou le Cours, aujourd'hui un

vernissage, une allée du Bois^ un retour de courses. Mais je ne

sais rien de plus caractéristique que le portrait de JSicandre, ou

l'homme qui veut se remarier * : ce n'est pas un portrait, à vrai

dire, c'est l'esquisse d'un dialogue, où il n'y a qu'à remphr les

répliques de l'inlerlocutrice, laissées en blanc par La Bruyère, et

faciles à suppléer : tout le rôle de Nicandre est noté avec une pré-

cision singulière. Il y a même un caractère qui e.st devenu une

nouvelle en forme et développée : c'est l'histoire d'Kmire, petit

roman psychologique où La Bruyère étudie un jeu complexe de

sentiments, qui évoluent et se transforment; on y voit la vie niohile

d'une âme, et non plus l'état tixe d'une cime.

Parfois ce peintre si sagace et si exact s'emporte, et, par une
sorte d'enivrement d'imagination, dépasse son observation; la

di'scription réaliste s'achève alors en fantaisie copieuse, et l'on a

une sorte de boulVonnerie très paiticulière, pitlorestjue et chargée,

qui |i('ut être de fort mauvais goùl, mais qui a une saveur ori-

ginale : elle consiste éniinemnienl à noter l'hypothèse impossible

par une collection de petits faits précis et sensibles, tout ana-

1, De la. Société et de la Conversation, lin.
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logues à ceux par lesquels la réalité visible se noie II y a dos

Iragnicnls de La Bruyère qui l'ont penser à des excentricités de

dessinateur en gaieté.

Il ne faut pas méconnaître non plus la part que peuvent reven-

diquer dans les Caractères l'hommo du monde et l'iioinme d'espril.

La Uruyére s'est appliqué à dire linement, malignement, spiri-

tuellement ce qu'il voulait dire. Et il y avait aussi en lui un

honnête homme qui ne se trouvait pas à sa placcî, et qui en souf-

frait : de là, le ton satirique, les boutades misanthropiques, la

déformation àprement pessimiste de la réalité. Tous ces éléments

subjectifs se sont mêlés à la description objective de la vie humaine
que nous présente le livre de La Bruyère. Mais en somme l'artiste

épris de la vie, le naturaliste impartial prennent le dessus : on

trouve chez La Bruyère de ces traits qui ne s'expliquent que par

le respect de la nature, par U; besoin de rendre ce qui est '.

Un chapitre du livre contredit à peu près constamment ce que
j'ai dit; ou du moins, pour que l'idée que j'ai donnée de La Bruyère

s'y retrouve, il faut renverser les proportions des éléments qui

composent son esprit. Je veux parler du chapitie de Quelques

usages. Les portraits y sont très rares; l'impassibilité, l'impar-

tialité même ne s'y rencontrent jamais; l'ironie y est constante,

et d'une àpreté cuisante; d'un bout à l'autre on sent l'homme
mécontent de ce qui est. Or que contient ce chapitre? la critique

des abus fondamentaux de la société du xvii" siècle : abus dans

la noblesse, qui s'achète, et qui n'est plus qu'un moyeu de ne pas

payer l'impôt quand on est riche; abus dans la religion, tournée

en spectacle mondain; abus dans la famille, où la vanité et l'in-

térêt ruinent l'institution du mariage, où les filles sont inhumaine-

ment sacrifiées à l'orgueil social, et cloîtrées sans vocation; abus

dans la justice, lente, coûteuse, injuste, etc. Remarquons-le bien :

les points touchés par La Bruyère sont précisément ceux par où les

philosophes du siècle suivant saperont l'ancien régime; La Bruyère

est déjà philosophe au sens que Voltaire &t Diderot donneront à

ce mot. ji^JLJLàJ^

Le style de La Bruyère est très .tra_v3uTlé, très curieux, très varié,

L'auteuV a cherché à prévenir la fatigue qui pouvait résulter du

décousu de ses observations par la surprise de la forme incessam-

ment renouvelée : maximes, énumérations, silhouettes, portraits,

dialogues, récits, apostrophes, tableaux, s'entremêlent et révedient

1. Des biens de fortune : « Arfure Rheminail seule ", etc.; le trait final, et levure

remporte, est enti(Vemenl objectif.

•2. C'est trop dire. L;i Bruyère souffre des abus et les critiques; mais il ne propose

pas encore de réformes; et'il n'attend les remèdos que du roi. hepliilosoplie a l'idée

du remède qui guérirait le mal. 11 ne sollicite pas le roi, mais il eartamme le public.

Il travaille à forcer le roi par l'opinion. La Bruyère niarque le moment où le ?eri'.i-

aiP.nt J" m-il --nci-,! vn ,.1,1;,-.- '•» .Mi-on :. .-.-.n^lniirR iinp plnl...^nuh i.^ soriMr ' '(- r,l.)
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la curiosité. Il s'applique aussi h varier les tours, il multiplie les

li^Mires; il use surtout de l'antithèse, tantôt ramassée en deux

traits rapides, tantôt développée ou vastes membres symétriques,

tantôt curieusement iné^'ale, par l'extension du premier membre
et le resserremeiit du second, qui surprend d'autant jilus. Avec

l'antithèse, il prodiirue l'ironie où il est maître : il se plaît à

^-'''dérouter le lecteur par l'exposition flc-.'matique de la pensée con-

traire à celle qu'il veut enl'oncer, jusqu'à ce qu'un mot, un tout

petit mot parfois, tout k la fin du morceau, donne la clef du reste,

et nous découvre qu'il faut renverser tous les termes.

Son vocabulaire est extrêmement riche : il a sous la main toute

sorte d'archa'i'snies, de néolocrismes, de mots délicats ou populaires,

techniques, scientilîques. termes de métier, d'art, de chasse ou de

fiuerre; en sorte qu'on a pu dire que son livre était un inventaire

des richesses de la langue française. Avec cela, style et langue sont

chez lui complexes, un peu disparates : il a un style spirituel et

une langue d'homme du monde; il a aussi un style objectif, et

une langue d'artiste, à qui tous les mots sont bons, pourvu qu'ils

fournissent de la couleur.

Le défaut de La Bruyère, c'est d'avoir trop, dlarl. Les raffine-

ments et les exubérances de sa technique d'écrivain ont permis
de dire que parfois la forme chez lui trompait sur le fond. A
certain égard, le style de La Hruyère fait la transition entre les

deux siècles. (Juoiqu'il manie la période excellemment, sa forme
préférée, c'est le style aiguisé, incisif, le trait rapide et qui perce ;

on n'a pas de peine à passer de la à Montesquieu. Qu'on détende
cette forme, qu'elle devienne l'expression aisée du mouvement
natuiel de l'esprit, et Ton aura les petites phrases coulantes et

coupantes de Voltaire.

:i. l'(jeuvre littérairt: de fénelon.

Deux attaches retiennent Kénelon ' dans le xvu^ siède dont il

est le dernier représentant : la foi, et le goût de l'antiquité. Hors

1. Biographie ;Fran(;fiis de Salafrnai' (mieux que Salijrnac) de la Mothe-FOnelon, né

au rhàleau de Fpnelon en Périgord (10")!), entra dans les ordres, songea à se con-
sacrer aux. missions du Canada et du I.ev.inl, fut nommé supérieur des Nouvelles

Oillioliques (1678), puis chargé d'une mission ou Saintonge et Aunis aprcs la révoca-

liiiu de l'édil. de Nanti.-s. et enfin (1(>S'.() de l'éducation du duc de Bourgogne. 11 entra

à l'Acailéniie eu 1()9^. Il fut nommé .i l'iir^'hevêché de Cambrai en ltt>ri. L'affaire du
quiétisme était d.ijà enlaïuéc. L'I'Jx/ilérnlion des Maximrs <lex Sniii/s, que Fénelon
lit paraître en 1007, fut condamnée .'i Kome en 1699. Fénelon était exilé dans son

diocèse depuis IG97. Il mourut en 17Il), le 7 janvier.

Éditious : T,'n>t ' i/i- Vrilnration des filh'.t, 16S7; Dinlo!)urs sur Vi'loquentr {écrits

vers ICSl- ftSf.). i7IS-, LfUre à l'Acadi'mie. réflexions particiiliêrrs sur lu yrammaire.
la rhétorique, la poétique et l'hittoirt, 1716, iu-12; 2" édit. 171S; Télémaque, Paris,
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(1: là, par l'active et hardie curiosité do son esprit, par Tindé-

pendance essentielle et par les directions spontanées de sa pensée,

par tout son tenipérauier)l enlin, il est tout près de Voltaire et

surtout de Rousseau : chez lui le christianisme masque plutôt

qu'il n'onirave la superbe liberté de la raison; mais, de plus,

chez lui la raison se dirige à son insu par les suggestions du

tempérament.

La plupart des écrits de Fénelon sont trop spécialement théolo-

giques pour qu'il soit possible de les étudier ici. Il en est pourtant

quelques-uns qui sont accessibles à tout le monde.
Le Traité de l'Éduration de^ Filles fut écrit [tour la duchesse do

Beauvillier qui avait cinq filles à élever. Fénelon le Ht quand
Saint-Çyr n'existait pas encore : il est ainsi l'un des fondateurs

chez nous de l'éducation des filles Son traité est une œuvre e.\quise

de jeunesse, solide et fine, où se révèle une sûre intuition de l'âme

féminine, de ses défauts et de ses qualités, et des moyens de la

prendre. Les idées abondent dans ce petit ouvrage, souvent justes,

parfois chimériques, toujours intéressantes : éducation agréable,

leçons de choses, emploi de l'art et du sens esthétique, exclusion de

la musique, agent d'exaltation nerveuse, au profit du dessin, subor-

dination du savoir au jugement et à l'utilité pratique, etc. Fénelon

fait tout découler d'un principe : la considération du rôle de la

femme dans la famille et dans le monde; dès qu'on s'inquiète de

former la femme pour son emploi futur, on a un critérium infaillible

pour dresser le programme de son éducation. A ce principe s'en

joint un autre, qui inspire toute la méthode : il faut suivre la

nature, l'aider, la redresser au besoin, surtout la développer. Ce
prêtre croit à la bonté de la nature.

Les trois Dialogues platoniciens sur Vèloquencc sont pleins

d'aisance, de grâce, d'esprit. Fénelon y définit son idéal, qui est

l'idéal de son tempéi'ament : une éloquence naturelle, familière,

insinuante, qui persuade par sentiment plus que par logique, qui

aille du cœur au cœur, et soit faite surtout de ferveur et de ten-

dresse. Les tours et les détours de l'interrogation socratique font

lU'Ji); rcimp. eu 1717, par le marquis de Fénelon; Dialogues des morts, 4 en 1700,

45 en 171-2. 65 en 1718 (éd. de Ranisay); Trailr de l'eristence de Dieu, 1" partie,

1713, in 1'2 (2" partie posthume); Correapondance, édit. (josselin, Versailles. 1827-99,

11 vol. in-8. Œuvres, éd. Gosselin, Versailles, 1820 et suiv., 22 vol. in-8 (table, in-8,

1830); éd. Didot, 3 vol. gr. in-8, 1850. Itéponse inédite à /Jossuet, 1901. — A con-

sulter : le chevalier de Ramsay, Histoire de la vie et des ouvraijes de Fénelon, la

Uaye, 1723, in- 12. De Bausset, Hisloiiv de Fénelon, Versailles, 1808-9, '' vol. in-8.

L'abbc Gosselin, Histoire littéi-aircde Fénelon, 18i3, gr. in-8. E. de BvogV\e, Fénelon

à Camt»-ai, Paris, Pion, 1883, in-8. Crouslé, Fénelon et Bossuet, 2 vol. in-8, 1894-95.

Boulvé, De VHellénisme eltez Fénelon, Paris, 1898, in-8. L'abbé Urbain, les Premières
rédactions de la Lettre à l'Académie, 1899.
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passer devant nos yeux une foule d'idées, que Fénelon tanlAt

effleura ef liiiilôl tléveloppe : sur les poMes el les orateurs nnciens,

sur les l'orcs do TK^lise, sur la pocsif! biblique qu'il aprol'oiidénient

sentie, sur l'arcliitecture golliiqu»;, dont il parle comme tout sor.

temps avec ignorance el dégoût, etc. Hemonlanl, comme fait Platon,

aux principes premiers et évidents, il ramène l'ôloquence de la

chaire à réioquence en général, et de là il passe aux beaux-aitr-,

pour chercher son priiici|)C dans une théorie contestable et dan-

gereuse : il pense que l'u-'uvre tl'art doit avoir un but moral.

Heureusement il ne sentira nulle part de beauté qu'il ne sache y
trouver assez d'intention morale pour satisfaire au principe.

Un bon nombre des idées des Dialoguai se retrouvent dans la

Lettre à VAcadémie, qui fut composée près de trente ans plus tard.

I.'AcadémieV's'ur le point d'achever la revision de son diction-

naire, se demanda, et demanda, à chacun de ses membres, ce

:
, qu'elle pourrait bien faire ensuite. Kénelon envoya sa consultation

dans un court mémoire, qui fit tant de plaisir, qu'on lui demanda
de le publier. Il le reprit, et Fétendil jjourle rendre plus dicrne de

TAcadémie. Il propose à l'Académie de fiiire une grammaire, une

rhétorique, une poétique, des traités sur la tragédie, la comédie,

l'histoire; et ù ce propos il dit ses idées, ses impressions, son goût

sur les genres el sur les œuvres.

Il écrit au moment où l'esprit français vient d'acquérir la domi-
nation sur le monde civilisé, où la langue française devient univer-

selle : on .le sent, à la -préoccupation qu'il a de rendre notre lan-

gue plus accessible aux étrangers par la simplilication de la

grammaire. Mais, dans les pages qui suivent, le voilà qui veut

tout brouiller : il se plaint de la pauvreté de la langue, il regrette

l'épuration à laquelle Malherbe, Vaugelas et leurs contemporains

oui procédé; il regrette le court, nerveux et |>iltoresque langage

• lu XVI" siècle. Est-ce un précurseur du romantisme qu'on entend?

Non : Fénelon nous ramène à Fionsard, ou plutôt à Du Bartas,

presque à l'écolier limousin : il rêve d'inutiles synonymes, des

composés de forme grecque ou latine, toute une fabrication arti-

licielle de mots littéraires. Cela nous arrive souvent avec Fénelon :

il a l'air d'un révolutionnaire, et il est effçéncmeiit réactionnaire.

.Mais il est le premier à voir l'impossibilité de ses rêves : cela ne

l'embarrasse pas; il pas.se légèr(;ment sans rien retirer. C'est un
causeur : il use du privilège d'incohérence et de contradiction

qu'on a toujours laissé à la conversation.

Il n'y a qu'à louer son chapitre de la rljétorique : il s'attache

à expli(|uer l'infériorité de notre éloquence poTîîîque et judiciaire

à l'égard de celle des anciens. Il reprend à Fdhlïhellc sa théorie

des climats. Il indique une voie nouvelle el féconde en découvertes.
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lorsqu'il établit le rapport des institutions et de la littérature, i

qu'il rend compte parla monarchie absolue de l'absence d'éloquence

politique en France. Sur l'éloquence en général, il complète,

dégage, éclaircit en perl'eclion la théorie des Dialuijues : il ramène
l'éloquence au raisonnement; mais il distingue le véritable ordre,

iialurel et el'Iicace, des divisions scolastiques et sèches; il enve-

loppe le raisonnement de passion : il montre la puissance de l;i

sincérité et de la simplicité.

Ce ^nt ces qualités-là qu'il aime aussi dans la poésie Apre»

une étrange et bien fausse critique de notre système de versifica-

tion, où apparaissent les limites de son sens artistique, Fénelon

signale le défaut général de la poésie raodetiie : le trop d'esprit-

Son idéal, c'est un beau si naturel, siTànïîîler, si simple, ~qTiè

jamais il n'étonne en séduisant toujours : il est ravi du pitto-

resque et du pathétique de la poésie antique. 11 nous découvre

une délicalesse de goût sensible surtout à la couleur pittoresque

et à la grâce élégiaque. Les hautes parties du lyrique et de l'épi-

que le touchent moins. II. semble qu'André Chenier soit venu
réaliser son idéal. Mais n'était-il pas réalisé déjà? et ne devrait-on

pas lui reprocher plus qu'à Boileau, de ne pas nommer La Fontaine,

si simplement pittoresque et pathétique?

Dans les chapitres de la tragédie et de la comédie, il parle du
théâtre très librement, avec une réelle largeur d'esprit pour un
archevêque : je le juge un peu sévère dans sa critique de nos tragé-

dies où il trouve trop de ponipe, des sentiments faux, de ta fade

galanterie, et un abus monotone des peintures de l'aniinir: mais

il est à noter qu'il admet Phèdre, et ne blâme qu'Aricie et Hippolyte
;

au fond, il a raison dans son goût pour la vérité humaine et la

pure passion des tragédies antiques. Il est un peu maigre sur la

comédie, un peu dur pour Molière : un peu t^•op académique de

goût, et un peu trop homme de salon, dans sa critique du style

de .Molière et dans son dégoût du bas comique, un peu trop prêtre

dans sa condamnation de la morale de Molière. Néanmoins le mot
essentiel est dit : ce prélat « admire » Molière et le trouve « grand ».

Du cha[utre sur la comédie ressort une piéférence de Fénelon

pour la comédie sentimentale : son admiration pour Térence

oriente la comédie vers le genre larmoyant;

Tout est excellent, tout est neuf dans le chapitre de l'Histoire : il

veut qu'une histoire soj^phjbjsojihique par rexjdicatiou d_ej5.jcauses^

par l'étuile des institutions et de leurs trâïïsîormations, dramatique

par la peinture dos mœurs, des caractères, par la vraie et vive

couleur du récit. Ce sera une œuvre d'art par la composition, les

proportions, l'unité. Ressusciter le passé, montrer la vie des peuples

et le progrés de la civilisation, voilà l'idée que Fénelon se fait dj
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l;i lâche de rhistorien : idée singulièrement originale en un temps
où l'on n'avait que Mézoray et le I'. Daniel, si originale qu'il faudra
alleuilre Augustin Thierry et Miclu-iot poui lexéculer.

Au moment où Kénelon dut écrire la lettre à rAcadémie, la que-
itlle des anciens et des modernes s'était réveillée : les d<'ux partis

en appelaient a lui; il lui fallut bien en parler. Désireux de plaire

à tout le monde, il proposa une dizaine de raisons pour et contre

l'une et l'autre upimon, encouragea les modernes en a[iprouvant les

anciens, et linil [>ar s'échapper sans conclure. Toute sa lettre con-

cluait pour lui : partout il y citait les anciens pour les louer, les

jnodernes pour les critiquer; d'un bout à l'autre, elle exprimait

l'impression de la supériorité des anciens.

Celte Lettre à l'Acadcinic est. après VArt poétique, le plus inipor-

j
tant ouvrage que la critique nous présente; avec elle, nou? sommes

' h la fois tout près et très loin do Boileau : les résultats sont

identiques, mais la méthode et l'esprit différent. Féuelon admire
les anciens : mais il ne fonde pas son ad i.ii ration sur des règles

absolues et évidentes; il nous donne ^dcs impressions plutôt (pi'd

ne formule des règles; c est son sens individuel qui admire les

anciens. Avec la Lettre à VAcadémie, la relativité du goût devient

secrètement le principe de In critique. Mais la Lettre à VAcadémie
resta à peu près sans influence.

il faut lire le Trlémaque à temps, dans l'innocence de la première
jeunesse, dans Pêtourdissement des premières connaissances, pour
sentir le charme de l'ouvrage. H faut le lire dans la maturité,

lorsque l'on connaît bien l'hisluire de la société française, pour en
comprendre rim|;)ortance historique. C'est un roman pédagogique
que Fenelon a composé pour donner au duc de Dourgogne un
enseignement moral approprié à se« besoins, tmit en lui faisant

repasser la mythologie et l'histoire poétique de l'antiquité grecque.

11 y a dans ce livre un merveilleux assez froid et un mélange
incohérent de (ictions païennes et d'esprit chrétien. Les conti-

nuelles allusions au temps présent diminuent la chaleur et la

vraisemblance du récit: il ariive trop d'aventures à point nommé,
pour instruire Télémaque et jiar ricoclu-l le duc de Bourgogne.
La langue enguirlantlée d'épilhètes douceitres ou pompeuses est

un iiasliche d'Homère, où l'on sent trop d'élégance aristocratique

et d'intelligence spirituelle. Avec tout cela, ce style n'est point

factice : il sort naturellement d une imagination toute pénétrée

de la [loésie homérique, cl échaulTêe d'une sincère admiration. Le
Teléiiitujiic est le point de départ de la réactioi» conlie le gouverne-
Dieiit de Louis XIV. l'éiudon eut beau se défendre de toute inten-

tion satiritjiie ; spontanément, en suivant sa nature, il avait

appris à sou élève à haïr la poliliipic de son aieul; el les principes
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de gouvernement dont il l'avait inibii, étaient justement le con-

traire de l'esprit qui animait Louis XIV. Aussi, tout nalurcllcinenl,

les princes que Fcuelon voulut rendre odieux au duc de I5our-

gogne pour le détourner de les imiter, eurent-ils tous quelques

traits du grand roi : les ennemis intérieurs et extérieurs de

Louis XIV eurent raison d'en être frappés.

Un semblable esprit anime les Dialogues des morts : ces dialogues

sont encore instructifs et moraux. Il est intéressant d'y voii' Féne-

Ion, comme dans les Dialoguei sur l'éloquence et dans la Lettre à

VAcadi'mie, jeter un regard vers les beaux-arts, essayer d'inté-

resser son élève à la peinture," juger Rapbaël, ou Titien, ou
Poussin. Fénelon se trouve ainsi être presque le premier de nos

écrivains qui ait juis en communication la liltéralure elles arts'.

Mais les Dialoyues des morts ont surtout un intérêt historique et

politique : Fénelon juge les rois de France, et parfois rudement.
Il marque les bornes de la puissance absolue; il enseigne à aimer
la paix, la justice, la patrie, Ihumanilé. L'idée générale du livre

est de soumettre la politique à la morale ; d n'y avait pas d'antre

façon de montrer les choses à un enfant destiné à régner; l'essen-

tiel était qu'il lirai de ses éludes une bonne règle de conduite.

Dans le Traité de Vexistenco. d.ç Dieit^, dont la première partie est

bien anlérîèufe à~la seconde, nous retrouvons cette fécondité de
vues qui est un des caractères de Fénelon, et cette souplesse d'intel-

ligence qui s'assimile toutes les connaissances. On remarquera
surtout la démonstration de l'existence de Dieu par les merveilles

de la nature. Largument est d'une valeur philosophique assez

faible : mais sa puissance littéraire est grande. C'est une source

de poésie pittoresque et lyrique. L'idée de Dieu sert à faire ren-

trer, dans une littérature trop exclusivement humaine et intellec-

tuelle, la nature et ses beautés sensibles. Cette partie de l'œuvre

de Fénelon est idenjique, en son fond, au Génie du Christianisme :

mais Fénelon n'a pas la langue pittoresque, les impressions par-

ticulières qui ont fait la puissance de Chateaubriand '.

Il se pourrait que le chef-d'œuvre de Fénelon, ce fût sa vaste

correspondance. Toutes les variétés de sentiments, toutes les sortes

d'esprit y sont : et quelle connaissance de Ihomme et du monde,
des ressorts par lesquels se manient les cirurs! quel exquis ména-

t. Les deux ilialogues sur les Peintres n'ont élé imprimés qu'en 1730, par l'nlibé de

Monville, avec sa vie de Mifrnard. — Sur In critique (fart au xvu" siècle, cf. Brune-

lièro. Bfviie des Deux Mondes, i" juillet 1883.

•2. Ne pas oublier que ces Dialogues sont postérieurs à ceux de Fonlenelle (1683),

qui pourtant ont un air pins moderne.

3. A noter dans la S'ji'oiule priitie un chapitre sur le spinosisme : Spinosa a scan-

dalisé, mais épouvanté aussi tous les penseurs de son temps.
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>;ement des intérêts Ipi^ilimes, et quelle tlélicieuse souplesse pour
se couler dans une ùino, pour s'établir dans son centre et en régler

tous les mouvements! Quolle irrésistible stîduction, qui fait l'idéal

chrétien aimable, et uf l'abaisse pas! Ces lettres sont l^euvre où
il faut chercher Fénclon tout entier, comme on cherche Voltaire

dans les siennes.

4. LE TEMPÉRAMENT DE FÉNELON.

Dans tons les ouvrages que j'ai nommés, dans tojis ceux que
\h laissés, ce qu'il y a de plus intéressant, c'est celte oriL.'inale,

complexe et captivante personne, si enveloppée et si équivoque
avec tant de spontanéité, si peu semblable enlin à la candide et

innocente (iyure de la légende.

Saint-Simon, qui l'a connu, a démôié admirablement le trait

essentiel du personnage : de sa gravité d'évèque, de sa politesse

noble de grand seigneur, émane une puissance de séduction, dont
personne, et pas môme ce petit duc pénétrant et jaloux, ne peut

se défendre. Fénelon est charmant et coquet comme une femme :

toute sa force est dans ce don et ce désir de plaire.

Si l'on descend au fond de son âme, la raison de ce besoin de
plaire est un amour infini de soi-même. « Je ne puis expliquer

mon fond, écrivait-il un jour. H m'échappe, il me paraît changer
à toute heure. Je ne saurais guère rien due qui ne me paraisse

faux un moment après. Le défaut subsistant et facile à dire,

c'est que je liens à moi, et que l'amour-propre me décide souvent. »

Oui. il tenait à soi, à ne s'en pouvoir déprendte jamais, il éluit

allaché obslincment à sa pensée, à son goùl, une fois expriniés,

et engageant son amour-propre : il était incapable de dire simple-

ment, sans arrière-pensée : je me suis trompé, j'ai eu fort.

Ce caractère se découvre dans l'affaire du quiétisme, qui fut

recueil de sa fortune et de son ambition. 11 se perdit faute

de se résoudre à confesser sim|)lcmenl, devant trois amis, une
erreur. 11 signa les articles d'issy; tout en disputant pied à pied

le terrain, il était souple, humble, « comme un petit enfant »,

devant Bossuet, qui avait protégé ses débuts, qui avait une entière

confiance en lui, avec une grande admiration de son esprit. Il se

donnait pour un écolier, qui naurail d'autre doctrine que celle de
son maître. Nommé archevêque de Cambrai grâce an silence des
commissaires d'issy sur ses doctrines, qu'il jiaraissait avoir rétrac-

tées, sacré par bossuet, le souple abbé, devenu prélat et prince de
l'empire, se redresse; il travaille à regagner le terrain perdu, à
rattraper ses désaveux : dans ses lettres, il incrimine lîossnet, il

se montre persécuté, ofl'ensé par lui; et, le gagnant de vitesse, il
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fait paraître son Expcication des Maximes des Saints avant les États

d'Oraison. Son livre lait scandale : le voilà au plus bas.

Tout le monde la abandonné, hors le petit troupeau de ses amis.

Le roi lui interdit d'aller à Rome se détendre, l'exile dans son

diocèse, chasse ses amis de la cour. C'est ici le triomphe de l'art

de Kénelon : il plie; tout en lui est modeste, résigné; son attitude,

ses lettres l'ont voir au public la plus douce des victimes; on com-
mence à le plaindre, sans le justiiier. Pendant le procès en cour de

Rome, il. envoie là-bas le naïf abbé de Chanterac, agent conliant et

docile qu'il fait mouvoir de Cambrai, et par qui il lutte contre les

intrigues et les emportements de l'abbé Bossuet; il expédie à Rome
mémoire sur mémoire, déplaçant la question, éludant les objec-

tions, embrouillant tout à force d'expliquer tout, et, sous prétexte

d'expliquer, escamotant les doctrines iiisoutenables pour en sub-

stituer d'autres qu'il dérobera bientôt avec une égale aisance; c'est

un polémiste incomparable, perfide, insaisissable. Ce jeu irrite

liossuet, le logicien ferme et droit, qui fait de son mieux pour fixer

les points du débat, pour débrouiller les équivoques : il frappe de

plus en plus fort sur cet adversaire qui ne s^avouera Jamais touché,

tant qu'il ne sera pas assommé. Mais Bossuet, naïvement, publie

to is ses écrits en France : Fénelon, plus malin, fait parvenir sans

bruit ses défenses à Rome. 11 les suppiime en France, si bien que

Hossuet a l'air de s'acharner sur un adversaire désarmé. Cette

apparence, exploitée par les voix de quelques fidèles, retourne

lojiinion publique. La légende de la cruauté brutale de Bossuet,

de la douce résignation de Fénelon s'établit; et quand enfin la

cour de Rome ne peut se dispenser de condamner les Maximes des

Siinls, Fénelon triomphe et à Rome et en France. 11 se soumet
tout juste au point de vue des théologiens; mais il se soumet de

façon à saisir le public, avec une humilité glorieuse et irrésistible.

Au fond, il se croit victime et martyr pour la vérité : il a confessé

qu'on avait pu se tromper sur sa pensée; il n'a pas reconnu que

sa pensée se fût trompée; ses lettres postérieures, son testament

alfirment que sa doctrine était vraie, et que ses ennemis avaient

opprimé en lui l'innocence, la justice et la raison.

Jamais son amour-propre ne se consola de cette défaite : il cou-

vrit mal son aigreur contre Bossuet, (jui mourut trop tôt pour en

sentir les effets. Mais le cardinal de .Noailles survivait : Fénelon

le guetta d'une haine paisible, souriante, dissimulée; il dénonça

sous main les doctrines du prélat, excita le P. Tellier contre

lui, poussant à le faire condamner publiquement pour jansénisme.

C'eût été la revanche des Maximes.

Il avait d'autant plus sur le cœur son humiliation, que sa for-

tune avait sombré dans cette affaire de quiélisnie. Tout en élevant
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le duc (le Bourgogne,- il songeait quecel enlanl régnerait : et dans

,1 pensée il se réservait le rôle <iue le médiocre Fleury se donna
plus lard auprès de Louis XV. Sa disgràee éloigna ses espérances

sans les ilclruire : ruiné dans l'esprit de Louis XIV, il continua de

gouverner de loin son élève par rinterniédiaire de ses amis, et, au

bout de qiieUpjes années, le roi autorisa de nouveau leur com-
merce. L'iiorizon séclaircissait : il s'illumina tout à fait par la

mort de Monseigneur. Ce lut un beau temps pour Kénelon que

l'année qui sépara les morts des deux dauphins; Cambrai éclipsa

Versailles; Fénelon se sentait loucher au but, au ministère.

Lin vieu.\ roi de soixante-dix ans l'en écartait encore pour

quelques jours : il était sûr de son élève. Cet indomptable, cet

orgueilleux, ce féroce, il l'avait maté à force de douceur impé-
rieuse cl (Icgmalicjiie : il avait brisé en lui tous les ressorts de la

volonté; il l'avait jeté dans la piété austère, élroile, formaliste, dans

des pratiques de moine imbécile; il l'avait l'ail incapal)le d'activité

et de décision, à lel point que lui-même s'ap[)!iqua plus Uird à lui

refaire un peu d'énergie et de sponlanéité. Sous un tel roi, le pré-

cepteur aurait régné.

Léducalion du duc de Bourgogne et les lettres de direction de

t'énelon nous dénoncent un second trait de cette nature, qui n'est

k vrai dire qu'une transformation du premier : l'amour-propre

devient esprit de domination. Le moi a6[)iie à s'étendre, à envahir

le iiioi d'autrui. Sous une grande douceur extérieure, sous la ten-

dresse épanchée, sous la coquetterie attirante, s'exerce une âme
impérieuse, qui n'hésite pus à violer les plus intimes secrets de la

personnalité : Fénelon veut tout savoir pour tout réjjler; il veut

être le principe unique des pensées, des actions de ses amis; il

veut être le guide, l'oracle de tous les instants. Dès qu'une âme
a l'air de se libérer, ou simplement de se retrancher, il séchappe
tic cette douceur une dureté écrasante, qui se dissimule aussitôt

le coup porté.

Le troisième trait qui enveloppe et fond les deux autres, c'est

l'amour. Fénelon est tout amour : c'est pour cela qu'il hait si bien.

Il aime et s'abandonne; son secret, pour captiver, c'est de se

donner. Il a la plus étendue, la plus inépuisable faculté d'aimer
qu'on puisse voir. Là est la source de ses erreurs Ihéologiques.

.Mais il n'est pas de ceux que l'amour de Uieu, même dans son
plus mystique excès, détache des créatures. Assuré d'aimer tout en
l>ieu et comme œuvre de Uieu, il ouvre son âme; et toute beauté
le séduit, la beauté de la nature, les arbres, les eaux, les vallées,

les jours sereins, les soleils éclatants, la beauté de la poésie

païenne aussi, où toute nature se rellèle, Homère, Horace, Virgile.

Ce prêtre s'abandonne au charme sans scrupule et sans remords.
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Sa foi n'a pas de renoncement du côté de l'amour. Il a des ardeurs,

(les grâces féminines dans ses affections : ce sont des élans, des

caresses ini))étueuses, et puis de douces coquetteries, des dimi-

nutifs amicaux, des surnoms familiers par lesquels sa tendresse

s'approprie pour ainsi dire son objet.

Médiocrement érudit, point du tout logicien, théologien abon-
dant plutôt que sur, il s'éprend des idées comme des hommes, de
tout ce qui ilalte sa nature intime et l'aide à se satisfaire : en
tout, le vrai, le bien, c'est ce qu'il aime. De là ses excès et ses

aveuglements : il achèterait la ruine du jansénisme do la ruine

de la France. Le point particulier qui le jjassionne, lui cache tout

le reste. De là, l'incohérence, les contradictions de ses pensées;

mais de là aussi leur intarissable jaillissemeut, et la nouveauté,

la chaleur. Jamais esprit ne s'est mù plus librement : car jamais
il ne s'est hé par le respect de la logique ou le sens du possible.

Le moi est au fond de toutes ses chimères, comme il inspire ses

plus exquises conceptions.

On retrouve, dans ses idées politiques et sociales, un curieux

mélange du chrétien, du grand seigneur, et du lettré enivré des

Grecs. Les Table:> de Cluuibies 'et quelques mémoires complètent le

Télémaqiie et les Dialo(jues dem morts. Fénelon rêve une royauté

féodale, appuyée sur la noblesse qu'on relèverait, et partageant
avec elle le gouvernement de l'État, une royauté pacifunie, éco-

nome, ennemie du luxe et de l'industrie; on établirait des lois

somptuaires rigoureuses; à Salente, le costume même de chaque
classe est déterminé. Les souvenirs lointains de la féodalité rurale

se mêlent aux rêves littéraires d'un retour à la simplicité primi-

tive, de l'âge d'or. TouK,es ces vues sont liées par un fort esprit de
réaction contre Louis XIV, que Fénelon a vraiment haï : il ne lui

pardonne pas, comme chrétien, les guerres, comme poble, l'abais-

sement de la noblesse, comme philosophe, la misère des peuples,

comme Fénelon enlîn, sa disgrâce.

Ses idées littéraires procèdent aussi de son tempérament. Contre
la critique dogmatique, contre l'application mécanique des règles,

il fonde la critique de sentiment. Il est un des deux ou trois esprits

qui, au xvn'^ siècle, ont été au delà de Home, et ont vraiment senti

la riche simplicité de l'art grec. Il est le plus charmant, le plus

fin. le plus sûr des critiques, partout où sa nature se trouve con-
forme à l'œuvre dont il parle.

Aniour-propre, esprit de domination, intolérance, idées réaction-

1. On appelle ainsi le résumé des conversations poliiiques que Fénelon eut îi

Cliuulues en novembre 1711 avec le fine de Chevreuse, et d'où sortit tout un plan de
gouvernement qui devait être prùscnLé au duc de Bourgogne.



6'20 LA FIN DK L'AGE CLASSIQUE.

naires en politique, ultramonlaines eu rcligiog, théories larges et

incohérentes, prati(|ue souvent étroite et dure, raison flottante,

logique douteuse, l'ureur d'avoir le dessus plutôt que d'avoir

raison : tout cela est dans Fénelon; et cela iieinpèche pas do
l'aimer; tout cela n'ompèche pas même de lui trouver un certain

air libre et lil)éral, qui le rapprocha' de nous. Chrétien, il est mù
par le sentiment, plutôt que soumis à la règle; il est personnel,

indodie, téméraire, hétérodoxe, b'éodal, il est révolté — du moins
au fond du cœur et dans le secret de-ses écrits — contre l'absolue

domination de Louis XIV. Suivant toujours son sens individuel, il

représente la liberté.

Et ce prêtre mystique, ce grand seigneur porte en lui bien des

germes de l'avenir, de ce xviu'^ siècle qui va tuer la noblesse et

mettre en péril la religion. 11 y a en lui un philo!>ophe, et les phi-

losophes ne s'y sont pas trompés, en contribuant à former sa"

légende * ; il aime la paix, la bonne administration, les Unnières.

Il est sensible. 11 a l'amour de l'humanité, le sentiment social et

philanthropique; il est bienfaisant et prêche la bienfaisarice. Il

l'exerce aussi : il l'a montré à Cambrai pendant les plus dures

années de la guerre, il veut plus de bitMi-étre, de tranquillité,

moins de charges pour le menu peuple. Kt puis, il se souvient à

peine de la chute; Homère rem|)orte sur l'Évangile dans son ima-
gination; il voit la nature innocente, bonne, heureuse en son pre-

mier état. 11 indique celte thèse du retour à la nature que prê-

chera Jean-Jacques, avec qui, au fond, il a tant d'affinités. Il a

l'air de regarder le passé : et déjà il fait eclore l'avenir : après

tout, n'est-ce pas ainsi que le inonde souvent se renouvelle *?

1. M.-J. Chénier, Fénelon, trapédie, 1793.

0. Je Voudrais au moias citer parmi les hommes du xvu' siècle qui onl vu les

débuts du xviM", et qui oui contribué à le préparer, l'Écossais Hamiltou, l'auteur des
Mémoires de Cramniont et des Contes : sans valeur aucune de pensée, il a manié le

premier on perfection le slule du xviii" si.';cle, style « désinvolte «, alerte, aiguisé,

éclairé d'esprit, et parfailemeal sec en sa finesse brillante.
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LIVRE I

LES ORIGINES DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE

CHAPITRE I

VUE GÉNÉRALE

^. Caractères généraux du xvii* siècle litréraire. — 2. Caractères géné-
naux du xvm" siècle littéraire. Contraste et continuité des deux
é]Ojues. — 3. Deux moments principaux dans le xviii" siècle.

Le conlraste est .saisissant entre le xvii« siècle et le xviii'^ : et

cependant celui-ci sort de celni-là, et le continue. La liaison est

aussi étroite que ropposilion est grande. Pour nous eu rendre

compte, il/aut nous remettre sous les yeux les traits s*^'n<^raux de.

l'une et l'autre époque '.

i. I.E- DIX-SEPTIEME SIECLE.

A le prendre dans les œuvres les plus apparentes de sa littéra-

ture, le XYH" siècle est chrétien et monarchique. Son principe

trorganisation lui est fourni par le souvenir toujours présent du
xv!*" siècle, et par la volonté de ne pas le recommencer. De là la

reconnaissance des pouvoirs qui «èglent,en dominant, la subor-

dination de l'individu à la société.

1. A consulter : Vinel, Histoire de la littéra/nre française an .xvm' siècle, Paris,

1853, 2 vol. in-8 (l'Introduction). Brunetière, la Formation de l'idée de progrès, au

t. V desÊtudes critiques. Fagnet, XVIII' siècle. Lecèno et Oudin, 1890, in-1'2(avant-

propos}. G. LansoQ, Hevuc îles Cours, 190S-1900. — J'ai retouché re l" diaijiire

d'après mes récentes études : les développements nouveaux ou refaits sont signales

par des crochets {//" éd.).
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Le xvii" siècle est splemlidemcnl, pcul-élre |)lulùl que profon-

dément, chrétien. La liltcralure religieuse fournil presque tous les

chefs-d'œuvre de notre prose; l'éloquence religieuse est toute

noire éloquence. .Nos grands poètes tragiques sont chrétiens. I^a

philosophie cartésienne, dont l'esprit est foncièrement hoslilc à

la foi, se développe dans une forme concihable avec les dogmes
de l'Église, chez Descartes, dans une forme hélérodo.ve, mais plus

chrétienne encore, chez Malebranche. L'n courant de libre positi-

visme, de nîitiiralisme anlichrétien traverse bien le siècle, visible

dans les OMivres de deu.v grands écrivains et dans certains cercles

mondains. Mais nulle voix ne met directement en qm-stion les piiu-

cipesde la foi : nulle voix surtout n'attaque la puissance de l'Eglise

dans l'ordre temporel. La dispute est entre les églises, entre les

sectes; il ne s'agit que d'orthodoxie et d'hérésie.

La royauté est maîtresse absolue. Les brouillons féodaux qui

essaient de troubler les deux régences, sont mis en demeure de

sacrifier à leurs intérêts personnels les prétentions traditionnelles

de leur caste. Le peuple, sauf un seul jour, ne parait pas. Tout

cède au roi, incarnation de l'Ltat. Aucun mysticisme politique

ne se mêle dans le culte de la personne royale * chez tous les

penseurs du temps, la royauté est reçue comme garante et pro-

tectrice de l'ordre. Sa fonction la fait sacrée. Ecartons la flatterie

intéressée des courtisans, les servîtes théories des commis. !.,e

culte du roi est la forme du sentiment national : on aime le roi

par ce qu'il assure de prospérité, de grandeur, de gloire à la

France. Mais Louis XIV absorbe et aiTéte trop en lui-même ces

sentiments, taudis qu'un plus pur patriotisme se faisait sentir

chez les écrivains antérieurs à 16G0.

Le roi dispensant les hautes classes de travailler au bien public,

ce loigir développe les relations sociales, et donm' un éclat intense

ù la^e de société. Les salons, où régnent les femmes, prennent

autorité sur la littérature, à qui ils fournissent un public : ils

l'obligent à se clarifier en s'étrécissant peut-être».

Cependant, dans ses plus belles œuvres, la littciature échappe

à l'exclusive domination des salons. De précieuse, elle devient

cinasiqite; et j'ai dit ce quêtait proprement le goût classique, une

combinaison de la laison positive et du .sens esthétique. Les

rcfy/es, dérivées de la tradition i,'réco-romaine. sont les conditions

d'élaboration de la vérité intelligible en forme dart.

La vérité, scientifique ou philosophique, est toujours générale.

La nature, qui est la même dans l'antiquité et dans le xvu'" siècle

(puisque c'est sur cette identité que se fonde rimitation des

anciens), ne peut être aussi qu'une nature générale. El ainsi
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l'exceptionnel, le particulior, est, en principe du moins, éliniini'.

Par ici périt l'histoire, et le lyrisme se résout en éloquence. l.;i

nature pittoresque, aussi, n"est pas objet de littérature.

Le xvii" siècle, intellectuel, raisonneur, oratoire, s'intéresse sur-

tout à l'homme, et, dans l'homme, ;i l'âme. Sa littérature est

essentiellement psychologique. Les uns analysent les passions, les

caractères, les forces, .'es états de l'àme : d'autres construisent le

formes générales qui contiennent et classent l'infinie diversité

des tempéraments individuels. Les genres créés par le xvii'- siècle,

maximes et portraits, sont des appareils enregistreurs de l'obser-

vation psychologique. ^
La littérature n'est pas militai^^e; elle respecte les cadre-;

sociau.^Ia hiérarchie, les pouvoirs temporels et spirituels; elle

tient pour résolues, ou elle écarte les grandes questions méta-
physiques, qui sont essentiellement révolutionnaires. Elle exprime
sereinement, impartialement, le monde et la vie, dans leur com-
mune réalité, sans aspirer à en changer les conditions actuelles.

Mais il ne faut pas croire qu'ene soit dédaigneusement arlislique,

curieuse de beauté, et indifférente au reste : les résultats pra-

tiques des vérités énoncées l'iatéressent. Cela n'a pas besoin d'èlre

démontré pour la littérature religieuse; mais la littérature laïque

est imprégnée du même esprit. Corneille, Racine, Molière,

La Fontaine, Boileau, chacun a sa « morale », c'est-à-dire une con-
ception des» règles qui doivent déterM^ner la conduite de l'individu,

et des fins auxquelles s'adaptent ces règles. La société est faite :

ils ne prétendent rien y changer; mais l'individu, qui vivra dans
cette société, est toujours à faire : c'est cet individu à qui tous

nos écrivains veulent imposer une forme.

La langue s'est façonnée à l'image du siècle : la langue diffuse,

riche*, colorée, populaire, du xvi"^ siècle a disparu. La langue litté-

raire du temps de Louis XIII, encore pittoresque et empanachée,-

s'est réduite. Lhonnéte homme des salonsjgj fait une langue

selon son besoin. 11 se distingue de ce qui est peuple : les ternies

populaires sont exclus. Il « ne se pique de rien », « n'a pas d'en-

seigne », de marque de métier : éliminés donc les termes tech-

niques, il cache son tempérament intime, les mouvements de sa

sensibilité, s'il en a : il ne doit offi ir à la société que ce qu'il a de

commun avec elle, et de communicable, sa- raijfOn. ses idées. La

langue bannit donc.le^Kléments sensibles, émotifs ou pittoresques-

on cherche à parler comme loflt le monde; on groupe les élément::,

du langage selon les lois universelles.de l'usage, plutôt que selon

la loi particulière de la personnalité. On fait une langue claire,

simple, régulière, fine, tonte en nuances, et d'une exactilpdfk mer-

veilleuse dans sa précision un peu sèche. ^

Lanson. — Histoire de îa Littéi-atnre fraaçaisp. _ ~l
.
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2. LE DI\-»UlTlii.\IE SIECLE.

r.omniciit le xviii'' siècle, atjlichrétien, cosmopolite, destructeur

de toutes les <royaftccs, né}.,'aleur de la tra^ilion, révolté contre

l'autcM-ilé, violcminent crili(|ue et laiblcmenL artiste, sociolo^'ue et

point du tout psychologue, ôst-il sorti de là?

L Éj^lise s'est aduiblio au xvu'' siècle, et ira s'affaiblissanlde jour

en jour. D'abord, par les disputes ïlicologiques. l/tglise pàtit du
petit esprit des sectes, de leur fanatisme injurieux. Dans les

[uerelies des jésuites et des jansénistes, de Bossuet et de Fénelon,

le vrai vainih est la religion. Les théologiens enseignent à la

raison laïque, qu'ils prenneiu pour juge, à prononcer souverai-

nement sur les questions de dogme. Puis, la lourde dév(Jfton des

dernières années de Louis XIV développe 1 hypocrisie, dont lim-

piété et la licence de la Uégcnce seront la revanche. La cour

enfonce dans les esprits l'idée qu'un dévot est un habile homme :

sinon, il ne serait qu'un niais. Eiffin, les manifestations tempo-

relles de la puissance ecclésiastique révoltent les consciences. La

destruction de Pjort-Hoyal parait barbare à d'autres que les jansé-

nistes. Tout le monde applaudit à la Révocation de l'édit de

Nantes, lorsqu'elle est signée : dix ans, vingt ans après, les esprits

les plus éclairés la déplorent comme ruineuse pour la France.

Voilà donc où aboutissait Ixciat de la renaissance religieuse, a

(les cruautés, à des ruines. *
Mais où donc aboutissait aussi la restauration du pouvoir monar-

chique/A la guerre, à la famine, aux lourds impôts, aux vexa-

tions financières. Les fautes et les misères du règne fout haïr le

despotisme. L'idée de la fonclioji sociale de la royauté seflace :

ou ne voit plus que l'exploitation de tous par un seul, le sacj'itîce

de tous les inlérèls aux passions d'un seul. La noblesse, de plus

eu plus inutile, s'avilit, et devient plus odieuse quand elle n'est

pins qu'un moyen pour les riches d'échapper à l'impôt. A la

mort de Louis XIV, on peut dire que la banqueroute «le l'Église,

(le la noblesse et de la royauté, c'est-ii-dire de toutes les puissances

de l'ancien régime, est fàife.

La réaction arisloeratique qui se produit alors ne fait qu'empirer

les choses. Les nobles essaient de ressaisir le pouvoir, d'envelopper

la royauté, et Hein S'-parer, non seulemen^^du peuple, ce qui est

liit de longue date, njais de la bourgeoisie. Ils écartent les bour-

jtX)is dus emplois luoralifs et des charges honorifiques. Ils réveil-

1 nt ainsi dans la bourgeoisie le sentiment de son infériorité

Dcial^, «l'heure précisément où elle a le sentiment de sa supé-

r ioi'ité inlelleituellc. morale, é<"ononiique.



lis contribuent aussi à la décadence de l'Église et au péril de l.i

religion, en mettant leurs cadets frivoles, ignorants, sans zèle • t

souvent sans foi, dans les évoohés et les archevêchés, à la placr

des solides docteurs que la bourgeoisie fournissait à Louis \l\

.

Ces prélats font sentir à la nation la disproportion des richessr-

et des services de l'Église. Les disputes religieuses deviennent il

plus en plus mesquines et puériles, le sentiment religieux s'atrophie

ou dévie; la littérature religieuse disparait. L'Église ne comptera #

pas parmi les forces intellectuelles du 'siècle. f

La royautéj_ capricieuse et iaible avec Louis XV, bonasse et

ininteîlîgente avec Louis XVI, adorée à de courts moments, et

trompant toujours les espérances d'où jaillissait l'adoration, reje-

tant les esprits tour à tour dans la haine et dans le mépris, appa-

raissant comme égoïste ou confisquée par les égoïsmes de cour,

cesse d'être une force dans la nation. Responsable souvent des

revers, elle njesî presque jâmaîêpOûr rien dans les prospérités.

Louis XIV avait su être ou paraître le protecteur, le régulateur,

l'inspirateur du génie littéraire et artistique : toute l'activité litté-

raire du xviii" siècle se développe loin -de la royauté, qui ne se
j

rappelle guère que comme une gène et un obstacle.
*

Ces circonstances amenèrent la littérature du .wiii" siècle à

prendre une direction contraire à celle qu'avait suivie la litté-

rature du XVII® siècle. Mais il n'y eut pas de rupture entre les doux

siècles. [Le xvm^ reçut du xvii® le principe de la souveraineté de

la raison, €t il en tira toutes les conséquences. Il supprima les

limitations, les tempéraments que le xvii'^ siècle avait apportés

à l'autorité de la raison. Elle était juge souverain, elle devient

juge universel : plus de domaine de la foi réservé, intangible. Elle

ne laisse plus au roi l'examen des intérêts généraux : elle critique

l'ordre socialj la tradition, Elle ne consent pas non plus à rendre

des arrêts en théorie, pourles voir annulés dans la pratique : elle pro-

nonce, et veut que Ja réalité se conforme à ses conclusions. De spécu-

lative, elle deviendra pratique, réformatrice, enfiii révolutrqmiaire.

"On a pensé souvent, et Taine surtout a acciédilé celte iJéo, que
le vice, de la philosophie du xviii'^ siècle était le mépris de l'expé-

rience et de l'histoire, l'abus de l'abstraction, delà généralisation,

des postulats et des déiluctions a priori. En morale, en religion, en
politique, dit-on, le wiii® siècle légifèie pour- ntommc en soi, pour
ce vague résidu qui s'obtient en reli'anchant toutes les dilféi'cnces

que l'on perçoit entre le Français, l'Anglais, le Chinois, etc., et

qui ne correspond plus à aucun homme réel. Il proclame des

principes qui se déduisent' de la définition de cet homme en soi,

sans rechercher s'ils sont bons pour le pi'oduil particulier des

siècles qu'est la société française.



J'ai rrii longtemps que ce re| roche élail fondé, et dans les pré-

cctleiites (kiitions (1-10) de cet ouvrage, j'ai fait, moi aussi, le

jirttcès ;i la manie du prioi-i qui me semblait avoir égaré la pliilo-

sopliie du wm'' siècle. Mos récentes éludes m'ont prouvé qu'il y
avait beaucoup d'exaj,'ération et d'injustice dans celte critique.

Au point de départ, il est visible que c'est sous la pressi(jn des

faits que se forment les étals d'esprit que l'on peut appeler pfd-

losophiqucs.. C'est de l'alfaiblissenient de la foi, et d'une observa-

tion de la manière dont vivent les liunuétes gens, des maximes sur

lesquelles se guide leur conscience, c'est d'un désir de rétablir

l'accord entre la théorie morale et l'expérience morale, que nais-

sent les morales rationnelles cl la'iqucs : morale du bonheur,

moiale de l'intérél bien entendu, morale de la bienfaisance et du
bit?n général.

En politique, l'esprit de réforme se remarque d'abord chez

(lolbert et ses intendants : lorsque Colberl en définitive a échoué,

la splendeur ruineuse de Louis XIV, ses guerres continuelles et de

plus en plus malheureuses, sa liscalilé odieuse, la misère du
peuple, créent chez les hommes qui savent, et qui rélléchissenl un
senlimenl de malaise qui force le respect et oblige à l'examen. La
condamnation du despotisme est le résultat de l'exjtérience, non
la conclusion d'une théorie. Le programme des réformes nécessaires

est ébauché par quelques hommes qui ont vu l'étui du royaume,
DU de leurs yeux, comme Vauban et Boisguilleberl, ou par les

mémoires des intendants, comme îioulainvilliers, ou qui de

loule façon étaient à la source des renseignements sûrs, comme
l'énelon et l'abbé de Sainl-Pierre L'a priori n'a aucune place

dans ces débuts de la philosophie politique : elle résulte des

laits, et de la réaction de certains sentiments de justice et d'huma-

nité contre ces faits.

L'œuvre de la philosophie du .wiii* siècle sera d'élaborer les^

principes qui condamnent de pareils faits. Par un tour d'esprit

bien français en effet, il ne suffin pas aux phdosophes de con-

stater la misère sociale : il leur faudra trouver que les maux de la

France sont contraires à îa raison universelle Ce rationalisme est

la forme de leur esprit; ils aspirent à des vérités universelles, et

ils n'ont la hardiesse d'agir que s'ils croient que la laison com-
mande, la raison de tous les temps et de tous les pays.

Mais, sous leurs formulas les plus générales et les plus

abstraites, il n'est pas diflicile de retrouver les réalités qu'ils

visent : il suftit de consulter lliisloire. L'expérience dirige leurs

déductions; on le sent dans l'énoncé de leurs principes. Si la

l»érlarali()n des Droits de l'homme [)rononce que « toutes les opi-

nion.-, mente religieuses, sont libres )>, ce même assurément n'est



point de l'a priori : il n'est explicable que par l'histoire du protes-

tantisme depuis la Hévocalion et par les brùlements d'ouvraf,'t'>

déistes ou athées. Le principe que « l'homme est bon » n'a de slmi^

d'abord que comme négation du dogme révélé de la chute : il sigiiilie

uniquement que l'on ne croit pas à la corruption de la nature

humaine par le péché du premier homme et à la nécessité d'un

>ecours divin pour faire le bien.

Assurément les philosophes du xviii'^ siècle ne surent point se

Jélendre dos généralisations hâtives, des abstractions vagues, des

déductions téméraires. Ils furent impatients de savoir et de con-

clure. Ils confondirent leurs préjuges français, philosophiques et

mondains avec la raison universelle. Mais s'ils mépriscrcnl la ira-

dition, c'est que l'expérience la leur montrait gênante et oppressive

en même temps (piirralionnelle. El, loin de mépriser l'histoire,

ils s'en armèrent de leur mieu.v pour faire le procès du passé.

En un mot, ils tachèrent de construire, si l'on veut, une doctrine

qui convint à l'homme en soi, à l'homme de tous les temps et de

tous les pays : mais ils la firent à la taille et pour les besoins du
Français de leur siècle.

La généralisation et la déduction ne furent pour eux que des

méthodes d'exposition : mais même quand ils en faisaient une
méthode de recherche ils n'oubliaient guère de quelle réalité ils

étaient partis à la recherche des principes, et quelle réalité ils

voulaient supprimer par l'autorité des démonstrations

Leur erreur est beaucoup plutôt d'avoir cru à la facilité de

manier le réel et de changer la pratique d'un peuple : ils n'ont

pas mesuré à l'avance (et comment lauraient-ils pu?) la résis-

tance des faits, des habitudes, des intérêts, des instincts]. De
là, résulte l'étonnante innocence de cette philosophie téméraire.

Il n'y a personne, et Rousseau moins qu'un autre, qui puisse

pressentir la puissance de ces explosifs qu'on s'amuse à fabriquer

et à manier; personne ne se doute du ravage qu'ils feront, lors-

qu'on les mettra en contact avec la réalité vivante. On croit

bonnement que la société peut se refaire par une opération bien

conduite de raisonnement, et que les faits se mettront tout seuls

d'accord avec les vérités idéales. On croit à la bonne volonté infinie

des hommes.
Ce manque dé prévoyance explique la vigueur avec laquelle on

bat en brèche tout l'ancien régime, spirituel et temporel : on met
en doute les principes de la religion et de la société, la révélation

et le privilège. On fait la critique de toutes les institutions, de

toutes les croyances. On croit au progrès, et l'on veut que le

progrès soit un fait; on démolit toutes les autorités qui veulent

encore asservir les esi)rits, ou qui s'opposent à l'accroissement du



bicn-ôtrc. La -même philosophie décide sur une question de voirie

et sur l'existence de Oieu.

L'esprit philosophique n'est autre que l'esprit scientifique : car

la science est éminemment la connaissance rationnelle. De là

la prépondérance de la science en ce siècle, et la passion avec

laquelle il s'y attache. Les savants font concurrence au.v écrivains

jus<pie dans la laveur des salons : et tous les grands écrivains

s'occupent de science. La science s'est substituée à la religion,

pour expliquer à l'homme ce qu'il est, d'où il vient, où il va, Ce

qu'd doit être. Les sciences morales se détachent de la théologie,

et se soudent au.t sciences physiques. L'homme est remis dans

la nature, soumis à ses lois; c'est avant tout un animal, ayant des

sens et des sensations; et là sensation est la source visible d'où

tout est sorti, les idées de l'individu, et par suite les institutions

de la société. Le malheur fut que les sciences mathématiques

étaient incomparablement plus avancées que les sciences phj'si-

ques et naturelles; et ce furent elles surtout qui imposèrent leur

méihodc. On ne s'attacha qu'à simplifier, abstraire, analyser, géné-

raliser, déduire. [On ne savait pas encore tout ce qu'il faut de

patience, de scrupule, de précaution, pour se procurer une obser-

vation bien prise. On crut observer et l'on supposa. On fabriqua

des idées, et l'on crut opérer sur des faits. On prit une idéolof;ie

pour un corps de vérités d'expérience'.

Aussi n'est-il pas difficile de s'expliquer ce qui advint de la

littérature. Dans l'universel abatis des traditions autoritaires, la

tradition classique ne pouvait subsister. Le culte de l'antiquité

n'était plus possible : d'autant que l'antiquité n'avait guère de

quoi imposer aux savants par son développement scientifique. Et

il fallait que l'anlitiuité fût écartée pour que le lriom|)he de la

raison fût entier. On nomme encore les anciens avec éloge : c'est

que l'éducation classique subsiste dans les collèges, et fait partie

des « perfections d nécessaires à l'homme du monde. Sous la dis-

cipline des jésuites qui sont les grands éducateurs, rétjjdjLiles,.

anciens estjun instrument de culture élégaïUe, qui sert à décorer

la surface et comme à façonner les manières Hês esprits. Le sens

de larl antique n'existe ni dans les salons ni chez les écrivains :

pour trouver des modèles littéraires, on ne va pas au delà du

xvii^ siècle. Perrault a gagné sa cause, sur le fond. On copie donc

l's chefs-d'(T'T4vre du .xvii« siècle, on en imite les procédés, on en

suit les règles servilement, par préjugé; le monde, qui a adopté

cotte littérature faite pour lui, ne permet pas qu'on change lien

aux formes qu'elle présente. On masque par une halulelé routi-

nière le défaut du sens artistique. De là la décadence des formes

d'art et la faiblesse de la pure littérature.
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On met l'intelligence partout, et l'on s'imagine qu'elle suffit*

à

tout. La IsmjiîîfU- n'étant plus maniée par des artistes, atteint la

perfaolion de son type dans l'étroite fusion de l'esprit scieulidquc,

et de la délicatesse mondaine, elle devient absolument intel-

lectuelle. Elle n'e.xpi'imc plus rien de concret,.do naturel. Elle n'a

pros^'c^ileur ni son; il ne subsiste plus que le mouvement, un
mouvement abstrait et comme idéal. La phrase se développe

conime une ligne; elle n'a plus de corps, de modelé; rien'que des

contours, ou des arêtes. De ces conditions, pourtant, le xviij' siècle

saura tirer un art, un art bien à lui et |iien français, intellectuel

et mondain, fait d'esprit et délégance : art paradoxal en. son

essence puisqu'il aspire à se passer d'éléments sensibles.

11 reste à signaler un caractère de la philosgiiliLe du xvrn'- siècle,

qui dépend de tous les autres ou s'y relié'-: elle est cosmopolite, et

elle donne naissance à une ljltéra,ture cosmopolite. Xn^^so^iélé du
xvm» siècle n'a pas manqué de patriotisme : mais elle a placé le

patriotisme dans l'amour du bien public, manifesté par l'esprit de

réformes, et dans le culte de la civilisation française. Ne sentant

pas l'existence nationale ni la frontière de la France menacées jiar

l'étranger, elle s'est désintéressée des revers militaires : elle a

tenu les malheurs de nos armes pour indilTérenls. Ne sentant pas

l'intérêt national engagé dans la politique du roi, elle a pu rire

quand, avec lui, la France était humiliée]. Elle voyait dans toute

l'Europe ses idées, sa langue, ses œuvres répandues, atimirées,

imitées : la culture aristocratique était la môme chez tous les peuples

civilisés, et cette culture était française. Les armées tlu roi étaient

battues par un Prussien : mais ce Prussien parlait, français, et i)

était plus pareil à nous qu'au grenadier qui mourait pour lui. [Ainsi

le vainqueur de Rosbach rendait hommage à la civilisation fran-

çaise : notre patriotisme se contentait de celte victoire de l'esprit].

Le moins que le Français put faire pour reconnaître cette niiiversa.

lilé de domination intellectuelle qu'on lui cédait, c'était de tenir les

sociétés qui adoptaient sa culture en même estime que celle où il

était né. [Il le fit d'autant mieux que son rationalisme lui inter-

disait les préjugés de couleur et de race]. L'homme digne de ce

nom est celui qui n'obéit qu'à la raison : mais cet homme n'est

pas Français plutôt qu'Allemand : il est Européen, il est Chinois,

il est partout" où il y a des hommes; et toutes les vérités que
conçoit la raison humaine sont faites pour cet homme universel.

Le pays qu'on préfère, c'est celui où la philosophie règne; et,

comme on vit en France, on voit aisément qu'elle n^ règne pas :

il suffit au contraire de quelques lettres de princes ou de grands
seigneurs pour faire croire qu'elle règne ailleurs plus souverai-
nement que chez nous.
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3. DIVISION m: xvm" siècle.

Le xviii» siècle n'ost pas uniforme dans son dévclopperncnl. Il

se divisi- nalurellenient en dt-ux périodrs (17i;i-17o(i; i7."»0-l789).

Dans la pionnère s'afiirnie l'insensibilité eslhéUqno de l'esprit

pliilosopliifiiie, mais s'épanouit en même temps cet art spécial,

unique, qui trouve en Marivaux sa perfection. Dans la seconde se

réveillent les facultés oratoires, précédant les facultés poétiques :

nous avons vu, au xvir' siècle, le lyrisme se résoudre en éloquence;

on refait le même chemin en sens inverse. Des impulsiorjs senti-

mentales, des besoins Imaginatifs commencent à troubler les

opérations de la lucide et froide intelligence. Des réalités, des

morceaux de nature entrent dans l'esprit^lii^^homme; des images,

des sensations s'infiltrent dans la littérature. ,

l.a première période, où dominent Montesquieu et Voltaire, où
les purs littérateurs, à peine marqués ou imprégnés à leur insu de
iesprit (lu siècle, brillent assez nombreux, cette période nous pré-

sente une criticpie encore modérée des institutions établies et des

croyances du passé. Dans la seconde, avec Diderot, avec Rousseau,
avec Voltaire, (jni force le pas pour rester à la tête du mouvement,
l'attaque devient plus violente et plus générale. Toutes les forces-

révolutionnaires — les forces intellectuelles, s'entend — entrent en
ligne, et la victoire est complète. L'ancien régime finit en idylle,

dans la persuasion où est toute cette société, que rien ne résiste

]ilus à la raison : la diffusion des lumières est accomplie; le règne
de la vérité et de la justice va venir. '



CHAPITRE II

PRÉCURSEURS ET INITIATEURS DU XVIII" SIÈCLE

Irréligion foncière du wiu" siècle. — 1. Les libertins; lt;s sociétés du
Temple et de Ninon. — 2. Les cartésiens : Fontenelle. — 3. Les
théologiens : Bayle.

Dans la critique générale des opinions traditionnelles et des insti-

tutions établies qui fut l'œuvre du xvm'^ siècle^, le {joint capital

estjjid^struction (lu jgrincijie de la foi. Il n'y^ pas eu de rêvéla-

tion; les lois de la natjiire n'ont jamais été dérangées par une
intervention divine; tout ce qui est arrivé, arrive, arrivera dans la

vie de l'univers et de Thumanité, est naturel, donc rationnel. Le

surnaturel, le miraale, eiL-uiie- illusion ou un mensonge. Voilà

l^sseTTlielle aflirmation du \vm*''sieclér^quelqîies uTiis cTës^us
granîls esprits qu'il ait produits, l'ont repou.ssée ; mais, à leur

insu, elle a diri^jé leur pensée. Ca£~ia^-suppj:ession du christia-

nisme, d'un_idéal rdi^ieux c[ui fournit jJneJliegTë de vrêjTvec
iine espérance de bonlieurjïïtra^eiTesti^ëi^niais infini, celte sup-

pression seule e)y)ljgjiiejajureu^ de zéie humanitaire avec laquelle

les^ philosophes veulenj, refaire la société pour me t trë d ans cStte

vie toute la justice et tout le bonheur.
i Les vrais maîtres du xviu^"^ siè~cle~sônt donc ceux qui lui ont
appris à détruire le système du christianisme. Ces maîtres furent
lesj;artésiens, et les théologienSj^plus que les ïiberfms.

1. LES LIBERTINS.

Nous avons déjà mentionné^ le groupe des lilDerlinSj_slapparent

au/aeSiit ,ct à la. fin d u_ .siècle"; 7'^Sï'signalé céi doux foyers de
scepticisme épicurien, la société du Tenaple et la société de Niuou.
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J'ai montré Sainl-Evremoiid, col esprit curieux et indépendant
qui ne subit de servitude que celle des bienséances mohdaines;ce
douleur paradoxal en qui il y a du Montaigne, et du Voltaire aussi,

parfois du Montesquieu, quand il juge le peuple romain et ses his-

toriens; ce franc niati'-rialiste, qui, dans sa vieillesse, forcé de

renoncera tous les plaisirs, éloigna toute espérani'e indémontrable,

et se consola par deux réalités : l'activité de son esprit et la

solidité de son esloniac.

Mais que pouvaient ces libertins contre la religion chrétienne,

telle que l'avaient faite dix-sept siècles de développement continu?

Au Temple, chez les Vendôme, l'épicurisme était surtout pratique.

On ne raisonnait pas, on ne disputait pas : on n'en voulait pas à

l'Kglise, pourvu qu'on n'en sentit pas le joug; et ^n lui permellait

d'être maîtresse ailleulrs. On aimait, on buvait, on jouait, on riait;

on n'en demandait pas davantage.

Plus sérieux étaient Ks aniis de Ninon et Saint-Rvremond. L'exer-

cice intellectuel les occupait davantage, ne fût-ce que parce que

CCS épicuriens, lorsqu'ils nous parlent, sont hors d'âge, condamnés
à pécher surtout d'intention et de langue. On raisonne donc, on

pose des principes, mais par jeu, pour passer le temps, sans

méthode suivie, sans intention de propagande. Oeux-ci non plus,

avec leut's railleries légères et décousues, leurs conversations de

coin du feu, leurs lettres piquantes, dont ils se tiivertissent entre

gens convertis d'avance, ne sont pas bien redoutables. Mais ils

m ani lestent l'état de cotiscienee et les dispositions d'esprit d'une

infinité d'honnêtes gens : et c'est là le fait qui est redoutable.

Mais il fallait d'autres armes et d'autres ardeurs pour jeter à bas

l'édifice théolugique. Le tloutc vagaboiid de Montaigne ne serrait

pas d'assez près ces doginos si forlomenl lii's; il n'était pas de

force à les dissoudre i t à les faire écrouler. Il fallait aussi, pour

mettre do la suite dans l'attaque, et pour gagner l'esprit du peuple,

un amour scientifique du vrai* un enthousiaste dévouejnenl à la

• raison, qui faisait défaut à ces mondains blasés. Le zèle de la

**-^'' vérité fut rap£ort de l'aimable, du discret Fontenelle : la méthode

critique fut l'apport du savant et solide Bayle.

2. FO.NTENELLE.

Le cartésianisme, à la fin du siècle, en s'cloignant de la doc-

tri ne formello de Descaijcs,jiianHVsta^^ plus en plusjajjuissance

HëTsâ. méihude. Le niouveiuêiTt caiTesTîïïi aboutit, avec Jgjpjflux

Malebranche etses disciples^àdressej[-_un_jistèiii^
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avec le juif hollandais Spinoza, qui iuquiola, épouvanla les pen-
seurs chrétiens, à exclure_totailenient jus(^u 'à la possihijité mémo
d'jine vérité chrétjeiiiiev

Foiitenel le ', qui n'a pas fondé de système._porta sans en avo^r
lair un coup^ Ykdeijlà la reli|iioii ._son œuvre ne Tût pas ihéori^iue,

mais pratique. Il révéla au rationalisme_mondain son essenti^ille

ideiUito avec Tesprit s'cientitique":~ïrvulgarisaTa science et_ses
principes. Il acheva d'evlBÏÏler^JanXces légères intelliyeirces des
salons le besoin de tout comprendre, la conviction que l'inex-

plicable n'est que de l'inexpliqué.

ronJ_enclle éta it un neveu_des deux Cornej^llc. A l'école de son
oncle Thomas, ilapprîTàécriro facilement et médiocrement dans
tous les genres : il fit des vers, une tragédie, dcs'opéras, des pas-
torales, des lettres galantes; il avait une sécheresse glacée et spi-

rituelle, une pointe aiguë de style, aucun naturel, aucune sponta-
néité. Tant qujl ne fut qu'un faiseur de vers et auteur de théâtre,

il justifia les. satires de La liruyère et de J.-B. Rousseau : c'était bien
le précieux Cydias, et « le pédant le plus joli du monde ». Il y
avait pourtant déjà des vues bien fines, une solide indépendance
de jugement sous la délicatesse épigrammatique des Dialogitc^ des

Morts U683). Mais Fontenelle trouva sa vraie voie lorsqu'il com-
posa ses Eiitredem fiur la pluralité rfcs Mondes (1686), puis lorsque,

ayant été nommé secrétaire per|>«iu6r dcTÀcadémie des sciences

(1697), il écrivit VHistoirc de l'Acadcmia et les Éloges dea Académi-
ciens : il entra alors tout à fait dans son rôle, qui était d'étro lo

maître de philosophie des getis^dujnoude^ d'introduire la science

dans la conversation des femmes.
Il fut parfait dans ce rôle. C'était un homme du monde exopiis :

d'humeur toujours égalf, doux, poli, souriant. Un_bon t'omis

d'égolsme et d'in dij^féreace , l'éloignant de toute passion violente,

leTaisait souverainement aimable. Il était incapable de s'emporter,

de s'échaufïer, incapable d'un mouvement spontané, d'un élan

irréfléchi. Mais il était intelligent, et à force d'intelligence il

1. Biographie : Bernard Le Bovier, sieur de Foutenelle, « mombre de l'Académie

française, de relie des Inscriptions el Belles-Lettres, membre de la Sociclé royale de

Londres el de l'Académie de Berlin », naquit a Houcn eu 1657. Son onclu Thomas,

qui rédiîceait la Mercuce galant avec de Visé, l'associa à leur travail et a. la compo-

sition de deux opéras. FùnlencHe prit parti pour tes modernes dans la querelle sou-

levée par Perrault (cf. pfus haut p. 598), comme il se retrouva au.\ côtés de La Motte,

lorsque le débat se renouvela. Il lit des opéras, des comédies, divers ouvrages de

science et de philosophie. Il était très lié avec la marquise de Lambert, et plus

lard il fréquenta le salon de Mme Geoffiiu. Il mourut en 1757, presque centenaire.

Édition : Œuvres, Paris, 1790, S vol. in-8; Hiatoire des oracles, éd. critique

p.p. Maigron îTe.ttes fr. moderneï), 191)8. —A consulter ; l'abbé Trublet, .yèmoires

pour servir à rinstoire de la vie et des ouvrages de M. de Fonlcnelle, in- 12, 17fit.

Faguet, XV11l' siècle. Maigron, Fontenelle, 1906. Laborda-Milaii, Fonlen«lle, lOlfâ.
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<'vita la petitesse <le l'égoïsmo. Il suivait en lQuLla_vêrité; il était

juste, il t!'tail bienfaisant par intelligence. Seul à l'Académie, il

vota contre l'exclusion de labbê «le SaintrPierre, contre cette

mesure (rhyporrito servilité, il était libéral, quand on lui deman-
dait; Madame (ieoiïrin disposait de sa bourse en faveur des pau-

vres : il ne refusait jamais, mais il n'offrait pas. 11 n'avouait qu'un

sentiment, un commencement de passion : <; un peu de faiblesse

pour ce qui est beau, disait il, voilà mon mal ». Il devait dire ;

(jOiir ce qui e.s/ vrai; mais il était si peu artiste, qu'il ne concevait

pas d'autre beauté que colle d'une pensée fine ou d'une démons-
tration élégamment conduite.

Celte faiblesse ne l'entraîna jamais : il garda toujours une
réserve très discrète. « Si j'avais la main pleine de vérités, je me
garderais bien de l'ouvrir. » Ce n'était pas timidité intellectuelle,

ou prudence personnelle : c'était délicatesse; il haïssait le tapage,

le scandale, les luttes brutales; tout cela était de mauvais ton; il

était trop bien élevé pour faire l'apôtre ou le tribun. Il était trop

aristocrate aussi pour semer la vérité à pleines mains, en plein

champ. Il estimait que la masse des esprits, peuple ou grands,

nesl pas apte à recevoir la vérité, qu'elle est faite pour un petit

nombre d'intelFTgences, où elle ne se déforme pas, et ne porte pas

de mauvais fruits.

11 causa de la science agréablement, avec une légèreté, une grâce,

une ironie souvent exquises, et, il faut le dire aussi, avec un excès

parfois de gentillesse et de galanterie. Il lui arrive de mettre trop

de rubans et de pompons à son style, et de tourner l'astronomie

en madrigaux; si la science en est un peu rabaissée, la conquête

des salons valait bien quelques sacrifices, et ce n'était pas trop

racheter que de quelques fadeurs. !\lais l« f^rnnilp gi^nJUp de Fon-

teiielJ£,_fit-4UUMiùJi_dûIinaJeJ.on_iy^ut^^ ,

le l'ut la clâllé. 11 demandait aux dames, pour comprendre sa

Pluraiitc ilfiTmônde^, tout juste la même somme d'attention dont

elles ont besoin pour suivre la Princesse de Cléves. 11 cxposâ le

système de Copernic et les dâconvfi rtes de tons jes académicien s

de Telle so rte quoJout le inonde enjjMi dait et retena it.

Il s'attacha surtout à faire ressorUr les l'églës fondamentales

de~hi mélhode scie ntifique, à VjLtccoutumer les cspritsjne rien

croire (|ue par raison, savo ir (Jouter, savoir igno rer, «^le ne vois

qTTun grand je ne sais qûôT, où je ne vois rien ». écrit-il à propos

des habitants des planètes: _Il.ne_jjLUl_p_as craindre les nouveautés ;

toutes^ les vérités ont été^ neuves à leur jour. Par une «lémons-

tration ingénieusement hardie, Fonténcïïe établit que la vrai-

scmblance est dii j}ôté du para,d oxe contre la traditîofi. Il ûnfgnce

dans les esprits la foi au progrès, par le spectacle 'tie touteÇTfs
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(Iccouverles que la raison_a_iiLiie^ dans les sciences au siècjcj^n'--

cédcpfT^t~Tï^ccorcle^guère aux anciens que le mérjtc un jjcu

néjj'airinî'âvoi^r diminué' le rfolïïLTë ïïôs e'ixeurs pessihies, d'avoir

en quelque sorte ufié les plus fausses absurdités, qui auraient eu

chance, s'ils ne les avaient essayées, de retenir quelque temps la

raison moderne.
L'œuvre la plus significative de Fonteuelle est son Histoire c/es

orarles (1G87), qu'il tira d'un ouvrage latin, lourdement érudit, du
Hollandais Van Dale. La thèse est d'apparence inoffensive : Fonte-

nelle y établit irréfutablement que les oracles des anciens n'ont pas

été rendus par les clémons. Ce soin pouvait paraître superflu aux
environs de 1700. Mais faisons attention au raisonnement. Fonto-

nelle analyse les causes de la crédulité qu'ont rencontrée les ora-

cles : on y a cru, parce qu'on voulait y croire. L'esprit humain,
dans l'ignorance, aime le merveilleux. Par légèreté et paresse

intellectuelle, on a plus tôt fait dexpliquer que vérifier; et l'on

interprète des prodiges qui n'existent pas : témoin la charmante
anecdote de la dent d'or, qu'un enfant en Silésie avait, disait-on,

en la bouche. La crédulité de la foule encourage la fourberie de

quelques-uns; l'intérêt des prêtres les pousse à profiter de l'igno-

rance populaire. Les oracles n'ont cessé que lorsque l'esprit

humain s'est éclairé : la philosophie les a fait taire.

L'arirumentation de Fontenelle dépasse la thèse qu'il a avancée.

Tout ce qu'il dit des oracles pourra se dire des miracles. L'impres-

sion qu'on garde du livre, c'est qu'il faut n'accepter le merveilleux
qu'à bon escient, que le merveilleux, en réalité, doit s'évanouir

par un contrôle sérieux des faits. On recueille dans l'ouvrage, çà
et là, négligemment jetés, certains mots sur Platon inventeur de
dogmes, exposant l'idée de la Trinité, et d'autres pareils, qui

achèvent de nous faire saisir la vraie pensée de Fontenelle. Au
fond, celte innocente critique de la foi des anciens à leurs oracles

est la première_attaque qu e^ dirige l'esprit scienlinqïie contre le

Ibndeméht du chrisUanLsiae '^__j]ous_les argumen ts purejiient

ptrttôSDpti
i
qnés"^nt on battra laTc Ii^'io n, sont en prï nc

i
pe^da n

s

le livre JcrFûTTlëne Ile.
' '

."î. RAYLE.

La science n'assiégea pas seulement la religion par le dehors,
elle y pénétra poi^r la mieux ruiner. Elle prit le dof^nie corps à

1. Les jtsmins vivaient raisuu do sigimler 1 1"(/>!(.'/t; esaenlielli; de l'ouvrage,
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corps, olle «ssaya d'y ini-llre ou cvidenrc; toiilos les marques de

Viiiveiilioii liiiinaine et d'y rendre inutile riiypollièse d'nne action

divine. Ce procédé de critique fut peut-être le plus ellicace et le

lilus falal il l'ICglise : f*l ce furent les théolofi;iens cpji l'enseignèrent

aux pliilosoplies.

Les protestants, ([ui prétendaient restaurer la primitive Kglise,

avaient été amenés à faire la part du divin et de l'iuimain dans

le corps des traditions chrétiennes, soit contre le catliolicisnie

romain, soit contre les sectes rivales issues égalcpient de la

Réforme. Ils avaient appelé à leur aide la philologie et l'histoire,

pour discuter telle interprétation des Livres saints, élahlir l'ori-

gine de telle portion du dogme et de la discipline. Les catholiques

avaient suivi les réformés sur ce terrain; et Ton avait vu Bossuet,

dans son Histoire des Variatiotis, démontrer par la méthode histo-

rique le dévelojjpement continu et divergent des doctrines réfor-

mées. 11 avait montré — avec une pénétration peut-être impru-

dente — que toutes les pièces de la tradition se tiennent, que

Ton ne peut commencer à refuser soumission à l'Fglise sans aller

jusqnà l'incroyance absolue, que la négation, logiquement, doit

gagner de dogme en dogme jusqu'à ce que rien du dogme ne

subsiste, et que les seuls sociniens sont conséquents, qui sont

arrivés à dépouiller la religion de tous les mystères.

D'autre part, en dehors de toute polémique, de pieux érudits

appliquaient à la religion les principes de la méthode scientifique.

Les bénédictins, ù force de ca^idide soumissioq, élaguaient de la

légende chrétienne une foule de saints apocryphes et de faux

martyrs, sansv inquiéter l'autorité ecclésiastique. Moins heureux
étaient Dupin dans ses recherches sur les Conciles, et surtout

Richard Simon dans ses études philologiques sur les deux Testa-

ments et sur les l'ères. Ceux-ci ne touchaient plus seulement, comme
les bénédictins, aux ornements de la religion, mais à ses fonde-

ments, qu'ils ébranlaient par le seul emploi d'une méthode qui

l'cartail la tradition de l'Kglise comme une idée préconçue.

Tout ce qui, dans l'œuvre des théologiens depuis cent cinquante

ans, pouvait servir à la démolition de la religion, se ramassa
ilans les écrits de Pierre liayle et surtout dans son Dictionnaire

historique et critique *, Calait un probe et fort espî'it, excit?

pliifot qiio tourmenté par l'impossibilité de savoir où est la vérité.

I. Biographie : l'ionv, Uuylo, né eu 1017 duiis le i-oinlé de Foix, iiieiirl à Kol-
• idiiiii fil noii. On l'y avuit appelé en lOSI. - Éditions : Dictionnaire /li-itorique

il c)-itif/ui\ Hullerdum. 1097, vol. in-fol, 3° édil. n-JO, i vol. iu-fol; (ICuvres Uivei'set,

la Haye. 1727, '•vol. iii-fol.; Choix de la Correspondance inédite de P. Bayle,
piilil. par K. liig.'i.-*, Copeiili.i^iio el l'aris, i.SOl). in-8. — A consulter : K. Mriinolit^re,

l'.tudi'i critiques, l. V. Kaguel, XYIII" siècle. OeUolvé, Kasai sur /'. Uiiyle, 1906
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Il était né protestant, se fit catholique, se relit protestant. La

Révocation' le" jëfa hors TTênTrânce; il professa à lUjttcrdam, où

le violent Jurieu lui chercha querelle : ses livres furent censurés,

sa chaire lui fut retirée. Rien de tragique au reste dans cette âme
inquiète et dans cette vie orap;euse : Bayle est une figure origi-

nale de savant à la vieille mode : paisible, doux, gai, sans ambi-

tion, indifférent à la gloire littéraire, il s'enferme dans son cabinel,

et ne se croit jamais malheureux, dès qu'il peut lire, écrire,

imprimer en liberté. Il travaille assidûment, sans fatigue; c'est sa

vie et sa joie '. Il a le savoir d'un crudit, le sens d'un critique; il

cherche la vérité, d'une affection ferme et sereine, qui a l'air

d'une fonction plutôt que d'une passion de sa nature.

Il n'est pas écrivain., pas artiste au moindre degré. Il est aussi

incapable de composer que Montaigne. Son DiçtiQjnxaii'e historique

et critique est un amas d'observations faites sur les erreurs ou les

omissions d'un dictionnaire, celui de Moréri. Les notes, « farcies >»

de citations françaises, latines, grecques, tiennent dix fois plus de

place que le texte : on y trouve de l'histoire, de la géographie, de
la littérature, de la philologie, de la philosophie, des gaillardises -,

mais surtout de l'histoire religieuse et de la théologie,

Bayle n'a point de système, évite de dresser des théories. Sa
méthode est ^'alléguer foulés les raisons pour et contre les opi-

nions établies. Ce n'est pas sa faute si les raisons contre paraissent

les plus fortes, si, après l'avoir lu. Ton est tenté de conclure

pour les hérétiques. Il excelle à faire ressortir que les opinions

délaissées pouvaient se défendre, et n'étaient pas plus absurdeâ
en réalité que les opinions victorieuses. Il a peine à ne pas mar-
quer de faveur au manichéisme, dans lequel il trouve beaucoup de
raison. Mais il est, en somme, dégagé de tout préjugé religieux ou

philosophique. Il enseigne à ne pas croire, à se réserver. Il démolit

la foi a.ux miracles, Ja^ foi rà la Providericerirtlerrômpir le monde
dû prejïïge~que la moralité dépende de l'orthodoxie rehgieuse. 11

Tôiîcîê' IJfmôrale sur la conscience. Il établit le principe de la tolé-

rance, le droit delà conscience, même errante Ses sentiments

ihrecleurs sont la haine de l'intolérance et l'amour de la .paix : il

n'y a pas de vérité ~assez certaine pour valoir qu'on s'égorge. Et

1. « Divertissements, parties de plaisir^ jeux, collations, voyagea à la campagne,

visites, et telles autres récréations nécessaires à quantité, de gens d'études, à ce

qu'ils disent, ne sont pas mon fait : je n"y perds point de temps. Je n'en perds point

aux soins domestiques, ni à briguer quoi que ce soit, ni a. des sollicitations, ni à

telles aulres alTaires. J'ai été heureusement délivré de plusieurs occupations qui ne

m'étaient guère agréables; et j'ai ou h: plus grand et le plus cLari\i;int loisir qu'un

homme de leltres puisse avoir. » {Préface du Dictionnaire.;

2. Demandées, dit-il, par le libraire pour assurer la vento.
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riKunine n'a pas besoin qu'on lui en fournisse des causes : il est

par lui-même un .luinial suflisammcnl féroce et indisciplinable.

Le Diclionnairc de Hayle l'ut un des livres essentiels du .wm'- siè-

cle; il lit les délices de Voltaire, de Frédéric 11, de tous les incré-

dules; c'est le Jiiagasin d'où sortit presque toute l'érudition phUoso-
phique, historique, philologique, théologique, dont les philosophes

s'armèrent contre l'Église et la religion. Ils n'eurent qu'a choisir,

aiguiser et polir. Avec l'indigeste, substantielle, el copieuse pâte

que leur fournissait Bayle, ils firent ce qu'on appela en ce temps-
là (' les petits pâtés chauds de Berlin )>; ils découpèrent dans les

effrayants et peu maniables in-folio de petits livres portatifs, amu-
sants, lus de tout le monde.

Ainsi des trois courants, scepticisme mondain, rationalisme
scionliliqiie, et critique érudite, se forma un courant unique, qui
fut irrésistible.



LIVRE II

LES FORMES D'ART

CHAPITRE I

LA POÉSIE

1. Réveil de la querelle des anciens et des modernes : La Motte-Hoii-

dar et ses idées. Éloignement de l'antiquité. Absence de l'idée

et du sentiment de l'art.— 2. Faiblesse de la poésie au xvni° siècle ;

littérature morte. Rhétorique, ou esprit.

Le fait général le plus sensible dans la première .nioitié du
xviii« siècle, c'est la décadence des genres d'art. Ils ne vivent

què'd'une vie factice, soutenus par la mode et par réducation,

réduits à l'application mécanique de règles devenues arbitraires,

parce'qu'on n'en comprend plus le sens artistique.

1. LES IDÉES DE LA MOTTE-HOUDAR.

Et d'abord la poésie a disparu. La querelle des anciens et des

modernes s'est réveillée : c'est le premier épisode de la vie litté-

raire du xviii'^ siècle. Un homme d'esprit, Houdar de la Motte',

1. Antoine Houdar de la Motte, né a Paris en 16'7'2. composa des opéras, des tra-

gédies et des comédies; Inès do Castro fi\il un grand succès en 1723. Il publia ses

Odes<i\\ 1707, ses Fables en 1719; en 171i, son Iliade, qu'il soutint dans ses liéflexions

sur la crit.iqw (1716). Il mourut en 1731. Il était très lié avec Fontenelle et Mme de

Lambert, très ^oùté de la duchesse du Maine. — Éditions : Œuvres, 10 vol. en

11 tomes, in-l-^ 1754, Paris ; Paradoxes littéraires de La Motte, éd. Jullicn, Hachette,

iii-S, 1850 (réimpression des discours cl préfaces critiques de La Motle). — A con-

sulter : P. Uupoul. Houdar de La Motte, 1898.
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.uni de Fontenelle et l'un des oracles du salon philosophe de
Mme de Lambert, s'est avisé en 1714 de traduire l'Iliade en vers.

Son dessein est de manifester par un cas illustre la loi du pro-

grès : il prétend refaire VUiadf telle qu'Homère l'eût écrite s'il

tilt vécu .en ITli'. Il corrige donc les caract^res dos dieux, des

liéros, leurs actions brutales, leurs injurieux discours, la prolixité

dos descriptions, la nogHijence des redites, tout ce qui choque la

morale, la politesse, le goiU d'un siècle éclairé. Ainsi perfectionnée,

l'Iliade se réduit à douze chants : et ce qui tomber c'est tout ce

qui n'est pas la notation sèche du fait, tout ce qui est sentiment,

couleur, poésie. En compensation, La Motte prèle à Homère
l'esprit galant et les pointes : il nous donne un Achille fait à sou-

hait pour les Nuits blanches de Sceaux. La Motte savait mal le

grec et travaillait sur la traduction en prose de Mme Dacier, une
lourde, honnête et respectueuse traduction. Mme Dacier fut scan-

dalisée de ce travestissement : elle fulmina contre La Motte ses

Causes de la cnrnrption du Qout^ cédant à son adversaire l'avantage

de la politesse. Il n'avait pas besoin de cela pour mettre de son

cùté un public dont il exprimait le goût secret.

La Motte ne répète pas simplement Perrault : il fait un pas de

plus. Ce n'est pas réellement aux ancien* qu'il en veut; c'est à la

poésie. La poésie est contraire à la raison. En effet, elle se com-
pose de deux éléments : les fir/ures audacieuses, et le vers. Elle

consiste à se donner beaucoup de mal pour ne pas parler naturel-

lement ni clairement. On force sa pensée, on la déforme, on l'obs-

curcit par rembellissement des figures; on l'estropie, on la mutile,

on la fausse par la contrainte du vers, de la mesure, de la rime.

La Motte ne peut assez sotonner « du ridicule dos hommes qui

ont inventé un art exprès pour se mettre hors d'état d'exprimer

exactement ce qu'ils voudraient dire )>. ISe vaut-il pas mieux s'en

tenir à la prose? « La prose dit blanc dès qu'elle veut, et voilà

son avantage. » Les meilleurs vers sont chargés d'impropriétés,

d'incorrections, de louches équivoques : dans leur perfection idéale,

ils doivent étic comme de la prose, nets, clairs, précis, pourquoi,

dès lors, ne pas écrire tout de suite en prose? En conséquence, La
Motte fait des tragédies en prose, des odes en prose.

I.,a Motte parle de la poésie comme un aveugle des couleurs. Sa

théorie prouve une inintelligence absolue de la poésie, qu'il réduit

à une forme arlilicielle. Ce[)endant je suis téMé de lui donner

raison, dans le temps et dans les circonstances où il écrit. Il n'y

avait plus de poètes, plus d'artistes : ne valait-il pas mieux laisser

le vers et les formes d'art, et écrire en bonne, simple et franche

prose? La Motte le pensait, et son ami Fontenelle était tout à fait

de sou avis. Ils eurent pour eux TruMel et ïerrasson; c'est peu
;
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mais ils eurent Duclos, ce qui vaut mieux, et ils ciiront Montes-

quieu ou Bulfon, ce qui est considérable. Ces deux grands esprits

condamnaient la poésie, parce qu'ils n'étaient pas poètes, le vere,

parce que, netant pas poètes, ils n"en avaient pas besoin; et ils ne

voyaient autour d'eux que des gens qui versifiaient sans nécessité,

qui eussent mieux l'ail île parler en prose.

Cependant les idées de La ^Motte choquaient trop les habitudes

ilesprit de la bonne société, les préjugés de l'éducation et du

monde, pour avoir chance d'être leçues. 11 s'attira une foule de

léiiliques, ode de M. de la Paye, épitrc de M. de la Chaussée, sans

compter les épigrammes de J.-B. Rousseau. Mais_J^nune_qui
gagna la cause des vers» et fit perdre la partie à La Motte, ce fut

Voltaire. Voici un des plus beaux cas de rinlluence de l'individu

dans l'évolution littéraire. Par la séduction de son esprit, par la

sincérité de sa conviction, par sa facilité brillante de versificateur,

et l'éclat de ses premiers poèmes. Voltaire réduisit les théories de

La Motte à passer pour des paradoxes sans conséquence,

2. l.A l'OÉSIE SANS POÉSIE.

ï^e résultat est connu : les vers et les versificateurs pullulèrent
;

on n'en eut pas plus de poésie et de poètes. Il n'est pas utile d'in-

sister : celte partie de notre littérature est une partie morte;

ayons le couiage d'en alléger notre exposition '.

La raison domine dans toule cette production versifiée, et la

raison d'un siècle analyseur, abstiacteur, argumenteur etcTitique;

on ue rencontre pas un éclat de passion, pas une impression,

pas une image : aucune trace fraîche enfin de la nature ou de la

vie.

Les odes de La Motte s'appellent le Devoir, le Désir d'immorta-

liser son nom, la. Bienfaisance, l'Émulation : cff sont dos dissertations

méthodiques, parfois ingénieuses, où la part de la poésie se marque
par l'emphase, la. dureté, la cacophonie, l'effort sensible pour ne

1. J.-B. Rousseau, Œiaves lyriques, éd. Manne), Paris, in-12 (185-2), 1876. —
Lebrun, Œuvres, Paris, ISH, in-8, -4 vol. —• Tliomas, Œuvret complètes, 1773,

4 vol. in-8. — Voilaii-e : la Henriade |la Ligue, Genève [Rouen], 1723, in-S), Lon-
dres, 1733, in-4; Discours sur l'homme, 1738 ((Jdilions séparées), 1739 (recueil); Poème
tiir la loi natiirclle. Genève, 1756, in-8 et in-1-2. — Bernis, Œuvres, 2 vol. in-12,

1776 et 1781. — Uovtxl,. Œuvres complètes, 20 vol. iii-8, n()4-l780. — Parny, Œuvres
complètes, Paris, 5 vol. in-18, 1808. — Saiut-Lambert, las Saisons, 1769. — Rouolier,

les Mois, 1779, 2 vol. in-4. — Gilbert, Œuvres, Paris, in-8, 1823. — Piron, Œuvres corn-

ylétes, éd. Rigo't-y cle Juvicrny. Paris, 1777, 8 vol. in-8. — Delille, les Jardins, 1782;

I
Œuvres, Paris, 1824, 16 vol. in-8, — Lefranc de Pompiornan, Œuvres, 178i, 4 vol. in-8.

— A consulter : H. Potez, V Ele'qie en France avant le romantiême, 1898. Mornet,

Le sentiment de la nature en France tte J.-J Housseau à Bernardin de Saint-

Pierm, ly07.
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pas parler rommo tout lo monde. Il somlilo rpie La MoUc pAlo, à

les mettre en vers, de bons morceaux de prose. Les odes de Jcan-

liapliste Rousseau, de Voltaire, de Thomas, de LeTranc de Pom-
pignan, de Lebrun — ce ne sont pas les noms qui manquent —
sont des exercices de rhétorique, parfois brillants, jamais sin-

cères : le lieu commun impersonnel en fait le fond.

Faut-il parler de l'épopée? La Henriade irait rejoindre Alaric et

la PiiccUe, si Voltaire n'avait entouré son poème, truqué et fardé,

de notes qui sont souvent de curieuses dissertations littéraires et

historiques, si le nom de l'auteur aussi ne constituait pas seul un
intérêt sensible à l'ouvrage.

Les poèmes didactiques sont là pour prouver la supériorité de

la philosophie du siècle, lorsqu'elle s'exprime en prose. Je ne parle

pas de l'ennuyeux Racine ou de l'innocent Delille : les Dinroin-s

Aur riiomme de Voltaire, en s'enveloppanl de la dignité du vers,

ont perdu ce trait, ce mordant, ce jaillissement d'idées, d'ironie

et d'esprit, toutes les qualités les plus constantes enfin et les plus

séduisantes de l'humeui' voltairienne.

Les élégiaques sont ou des libertins qui s'échauffent par des

imagos polissonnes, ou des coquets insensibles qui l'ont de l'esprit

sur des idées d'amour.

Ce n'est aussi qu'une idée de la nature qui emplit tant de poèmes
sur la nature, Sait^ons de Sajnt-Lambert, Mo/.s de Roucher. Jardins

de Delille. La plupart sont écrits par des hommes du monde qui

n'ont \w la nature que dans leurs parcs ou à l'opéra. Ils l'alTa-

disseiit par toutes les niaiseries qui ont passé en lieu commun sur

l'innocence de la vie champêtre. Mais surtout le vice radical de

leurs descriptions, c'est qu'ils donnent ou suggèrent les noms des

objets naturels : ils n'en procurent jamais la vision. Ils semblent

dresser des inventaires, et non peindre des paysages. Cela est sen-

sible chez Delille, le niaitre des poètes descriptifs du siècle.

Au fond, toute cette poésie est mort-née; elle ne peut vivre dans

l'atmosphère que lui fait la raison philosophique. On ne recherche

et l'on ne sent que l'exactitude scientifique de la pensée et de

l'fjxpression; on n'a que des idées abstraites à exprimer, et on ne les

rend que par des signes abstraits. Pour mettre de l'art, on recourt

aux figures de rhétorique et aux machines poétiques : personne

n^y croit, maïs c'est Ta rnôde, et cela fait bien. On use de termes

convenus, et d'un langage qui parait noble, parce qu'il n'est pas

celui de la vie courante. A mesure que le siècle avance, la grande

ressource de la poésie est la périjdirase, qui substitue la descrip-

tion de l'objet au nom de l'objet. Mais cette description n'est pas

faite pour susciter une image : c'est un petit problème qu'on oITre

à résoudre à l'intelligence du lecteur; et tout est dit quand il ^
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trouvé — non la chose — mais le mot. Il ne s'agit que de poser

élégamment les termes du problème, de façon que la solution se

présente instantanément à ["esprit. On traite le vers mathémati-
quement, par le compte exact des syllabes. Du son des mots, on
n'a cure, et par conséquent on néglige la rime; bonne ou mau-
vaise, elle indique suffisamment la (in du vers : et n'est-ce pas à

cela qu'elle sert? On ne sait plus ce que c'est que le rythme : il ne

s'agit que de mettre la césure ici ou là.

Pour être justes, disons qu'on a fait au xviii^ siècle des vers

charmants, et beaucoup : dans les genres où l'esprit suffisait. Je

ne dis rien des contes ; la polissonnerie froide et concertée y étoulle

l'esprit; il n'y a là pour nous qu'ennui et dégoût. La satire lyrique

du xv!--' siècle ou du xix" ne saurait se rencontrer; mais on trou-

vera la satire analytique, critique, épigrammatique, le pamphlet

en vers, amusant ou virulent, qui dissout les doctrines ou diiïame

les hommes. Un provincial gauche, à qui les salons ne lirent pas

fête, Gilbert, a trouvé dans les blessures profondes de son amour-
propre une source d'amertume éloquente : il a vu le faible de son

siècle, les petitesses de ses grands iiommes, et sa raillerie s'est

abattue, précise, lourde, assommante. Voltaire est exquis, quand
il lâche la bride à sa verve et se moque de tout ce qui le gène,

hommes et choses : il arrive dans le Pauvre Diable, dans les Sys-

tèmes, dans la Vanit(?, à égaler sa prose par ses vers.

Il est le maître aussi dans les stances, les épîtres, dans tous les

genres agréables qui fixent l'esprit de la conversation. Il a été à

bonne école, il a recueilli chez Vendôme et chez la duchesse du

Maine la tradition des Hamilton et des Chaulieu : il a le secret

charmant de ces choses légères, qui s'évaporent à l'examen et

semblent faites de rien. Une pointe d'idée, une ombre de senti-

ment, c'en est assez, et toute la nature de Voltaire se répand dans

ces petites pièces.

En ce genre, il y aurait bien des noms à citer. Je ne nommerai

que Gresset, chez qui point déjà un air de rêverie mélancolique

étouffé sous la volonté de rire, et Piron, l'intarissable, gaillard et

drolatique Piron, qui n'a jamais rien dit de plus plaisant que le?

mots de bonne foi où il se mettait sans rire au-dessus de Voltaire.

Voltaire, même dans la poésie légère, reste infiniment supérieur

à Piron, comme à Gresset, comme à tous les autres : il est au-des-

sus du genre; il a des idées qui lui donnent corps et substance

Les autres sont trop vides. On est vite fatigué de ce miroitement,

de ces reflets, de ces paillettes, de ces étincelles.

Enfin, je mettrai à part les épigrammes : c'est le triomEdiç du

siècle. On en faisait si naturellement, si infatigablement en prose,

qu'il n'est pas étonnant qu'on eu ait fait en vers de réellement
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parfaites. Piron y est d'une bouffonnerie saisissante avec un grain

de fantaisie délicieux : Voltaire y porte une justesse ai)-'uë de pensée

et d'exi>ression. Mais l'artiste supérieur en cette bafj;alelle, c'est

Lebrun, le faiseur d'odes, celui qu'on appelait Lebi un Pindare. Il

a une àpreté qui donne du sérieux à l'épipramme; et, par la sûreté

des applications, par la nerveuse perfection de la forme, il a su

agrandir ce jtui d'esprit : il en a fait un appareil de condensation

de la critique littéraire; ses meilleures pièces sont comme des
extraits concentrés et mortels. F.a Harpe en a su quelque chose.

11 y a donc de quci lire, et où se plaire dans les ouvraf,'es en
vers du XYin" siècle. Mais aucune œuvre ne compte dans l'histoire

de la pensée; et cela est grave, eu un siècle où la pensée est tout;

surtout, il manque à celte poésie d'être poétique. Il faut franchir

tout le siècle : nous verrons reparaître inopinéjnent la poésie et

l'art avec André Chénier-
^'

—



CHAPITRE II

LA TRAGEDIE

1 Décadence de la tragédie : ni nature ni vérité. Crébillon; la tragédie

romanesque cl horrible. — 2. Voltaire • justesse de la conception,

faiblesse de l'exécution. Voltaire et Shakespeare : inventions et

artifices qui modiOenl la forme de la tragédie. Le théâtre philo-

sophique. — 3, Rien autour ni à la suite de Voltaire.

I.e xviii*^ siècle a fait eiïort pour ranimer la tragédie. Ses remèdes

ont achevé de la tuer.

1. CRÉBILLON*.

Elle était bien malade, dès le jour où elle perdit Racine : par un

effort de génie qui ne sera pas renouvelé, il avait su pousser son

observation bien au-dessous de la surface polie des mœurs actuelles

jusqu'aux explosions immorales, douloureuses, brutales, des pas-

sions naturelles. Comme le hasard ne suscite après lui personne

qui puisse faire équilibre au.x circonstances par son tempéra-

ment, la force des circonstances l'emporte, et étouffe la tra-

gédie. La vie de société ne laisse pas aux émotions profondes de

lindividu le droit de s'exprimer, et élimine de plus en plus rigou-

reusement par la tyrannie des formes les réalités de sentiment et

d'action qui pourraient servir de modèle à la tragédie. Or, en

même temps, la condition des gens de lettres.se relève; la consi-

dération dont ils jouissent les introduit et les enferme dans le

monde; leur champ d'observation se trouve par là singulièrement

restreint, et le rideau des bienséances sociales s'interpose entre

leur œil et la nature. L.'objet, le don, iè gbû'l de l'observation

psychologique s'évanouissent également; él cette connaissance de
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l'Iionime qui avait fait rintérêl de la tragédie au siècle précédcnl

disiiarait sans laisser de traces. La forme du genre subsiste, mais
la vie s'en osl retirée.

La tragédie se ("ait par procédés : elle consiste dans un système

de règles et de moyens c|iic l'on considère comme inamoviblesj

Les lorniulesdés situations, des caractères, des passions se sont'

lixées. Ce n'est plus qu'un exercice littéraire, un jeu de société,

où il ne s'agit que de passer adrôilemênt par les conditions con-

venues. Tout l'art des auteurs, tout rinlérét des spectateurs se|

portent à peu près sur cette unique question : étant donné un
sujet tragique, comment les situations tragiques seront-elles ingé-

nieusement esquivées et réduites aux bienséances? On n'a plus à

regarder la nature : il suffit de connaître Racine, Corneille et

Quinault. Racine est pris pour un maître d'élégance et de noblesse.

Corneille enseigne â corser un sujet par l'bistoire, les intrigues

de palais. Et (Juinault, enlin, Quinault montre à bâtir un roman
héroïque et galant : car le vide do ces tragédies ne peut être rempli

que par les complications romanesques.

C'est ce que nous apprenaient déjà Campistron et Lagrange-

Cbancel, dont j'ai dit précédemment un mot; et Crébillon n'est

pas pour moditier nos conclusions '. Crébillon, qui eut un iiiînieijse

succès, est un homme d'imagination active, sans cesse occupée à

emmêler et à démêler lès fils d'une action romanesque. La qualité

des matériaux lui est indifférente : il prend à La Calprenède, à

Corneille, à Racine, des situations, des caractères, des sentiments;

il amalgame des lieux communs, il invente des férocités ou des

héroismes sans exemple; peu lui importe; jamais il n'a jeté un

regard vers la nature. Il traite la tragédie comme un problème,

dont les donn'^es sont conventionnelles et ne doivent jamais être

discutées. Le tout est de tirer de ces données ce qu'elles compor-

tent de situations surprenantes. .Mais qu'est-ce qu'une situation

surprenante? Crébillon eut une idée géniale : il comprit que, dans

l'état des mœurs, une belle scène était celle qui présenterait la

situation la plus contraire aux bienséances, d'une manière con-

forme à ces bienséances '^. Des sujets horribles, adroitement afl'adis,

voilà tout son art.

1. l'rospcr Jdlyol dii Crùbillon. mi b. Dijon en liwi, fil représenter son Idoménée

en 1703 ; puis vini'cul .l^/ve t'/ T/iijesIe, HOT, L'itclir, 170?, Hhadaunste et Zénobie,

1711, etc. Il iiKiunit on 170-J. Dnns sa vieillesse, on ehercha ii l'opposer ù Voltaire;

Mme fie l^ojiipadour, lirouilléu avec celui-oi, se déclaia hautement pour Crébillon.

— Éditions .• Œuvres, Impr. royale, 2 vol. in-8, 1750; Didot aîné, 1812, 2 vol. in-8;

Lcbigre frères, 1832, 3 vol. pet. in-12. — A consulter*: Brunelicre, L'poj. du th. fr.,

'J' conf. M. Unirait, la Vie et le Théâtre de Cr., Paris, 1S9C, in-8.

2. Cf. la Préface à'Atrée et Tyeste, où la formule est donnée.
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Il n'y a qu'un moyen de résoudre l'antithèse du sujet atroce et

du goût poli : c'est d'escamoter le sujet, et Crébillon s'y applique.

Le moyen le plus simple et le plus ordinaire qu'il ait employé,

est Vincognitq, a. des degrés, et, pour ainsi dire, à des puissances

(iiversiësi selon l'écart du fait et des bienséances; cet incognito est

simple, quand l'un des acteurs est connu de l'autre, réciproque,

quand ils se méconnaissent tous les deux, personnel, quand li-

sujet s'ignore lui-même. 11 n'y a pas d'atrocité- qui résiste à ce

moyen. Prenez un inceste : si la mère et le fils sont inconnus l'un

à l'autre, vous avez ôtéla substance et gardé l'écorce de l'inceste '.

Prenez un parricide : vous doserez l'horreur à volonté, selon que

h mère connaîtra son fils, ou non, et selon que le fils se con-

naîtra lui-même, ou non -. Autre avantage des incognitos : les

reconnaissances s'y attachent; ce sont de bons coups de théâtre,

et rien n'est plus commode que d'y emboîter un dénouement.

Lisons Rhadaamtcjii^énobie , la plus célèbre et caractéristique

tragédie de Crébillon. Pharasmane et ses deux fils, Arsame et Rha-

damiste, sont amoureux de Zénobie; mais Zénobie est mariée à

Rliadamiste; l'amour de Pharasmane et d'Arsame est incestueux :

voilà l'horreur. Voici l'afTadissement : Zénobie se fait nommer
Isménie; Pharasmane et Arsame ignorent qu'ils l'ont, l'un pour
belle-fille, et l'autre pour belle-sœur. Zénobie, qni se connaît, aime
Arsame : nous voyons poindre un troisième sentiment incestueux.

Mais Zénobie se croit veuve : elle est donc libre de fait. Elle a été

jadis assassinée par son mari, qui était aussi l'assassin de son

père : aucun souvenir n'a donc à contraindre ses sentiments. Faites

venir maintenant Rhadamiste sous le nom et le costume d'un

ambassadeur romain : que Zénobie le reconnaisse; voilà un elFet,

d'où naîtront : ^° une lutte de sentiments dans l'àme de Zénobie,

prise entre le devoir et l'amour; S"" la jalousie du mari, amoureux
de sa femme, et qui, se souvenant de l'avoir assassinée, n'en attend

pas beaucoup de retour; '.V la jalousie de Pharasmane et d'Arsame,

que les entrevues de la femme et du mari inquiéteront. L'igno-

rance d'Arsame et de Pharasmane sera ménagée pour produire le

plus d'effets possible. Arsame sera le premier instruit; et cette

révélation lui donnera occasion de développer le caractère du
généreux qui se sacrifie. Pharasmane ne saura rien : il est chargi';

du dénouement. Il tue son fils : atrocité; — sans le connaître :

excuse. Éclairé sur sa victime, il veut se tuer : action horrible — et

bienséante. Là-dessus, les amants sympathiques seront unis, pour

1. Sémiramis. Sémiramis aime son fils Niuias.

2. Sémiramis : u Ninias élevé sous le nom d'Agénor ». Electre : « Oreste élevé sous

le nom de Tydée »,
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la satisfaction du puljlir. On voit, par cet exemple, comment Cré-

hillon cnlciul sua niclicr : mais que devioul la tragédie ainsi

liialiquée?

2. I.A TRAOÉDIE DE VOITURE.

Voltaire, employa souvent ces aililices : mais il essaya souvent

aussi d'y échapper. Admirateur enthousiaste et timoré de Racine,

il conservera scrupuleusement les formes léguées par le xvii' siècle;

il résistera de toutes ses forces aux doctrines subversives de La

Motte qui voulait supprimer de la tragédie les conlidents, les

monologues, les récits, les unités, et le vers.

Le grand mérite de Voltaire, d'où découle son incomparable

supériorité sur tout son siècle, c'est d'avoir compris la tragédie, 11

a très bien vu dans Corneille et dans Racine que la tragédie est

une action où se développent les types complets des caractères et

des passions de l'humanité, dans lesquels tous les exemplaires

imparfaits et les mélanges atténués, qui sont la réalité courante, se

trouvent contenus. Voilà ce que Voltaire aperçut nettement, et

ne cessa de répéter pendant soixante années. C'était là le fonde-

ment de son aversion pour le drame : il Teslimait surtout inutile,

et, quand on lui parlait d'un certain Vinilicatif que composait un
des partisans du nouveau genre, il demandait s'il pouvait y avoir

un plus grand < vindicatif » qu'Atrée. Avec une conviction véri-

tablement profonde, il essaya d'exprimer les génê.râJLlégjles carac-

tères et des passions dans toutes les tragédies qu'il écrivit, si

l'on excepte quelques œuvres de ses vingt dernières années, où les

personnages repréientent plutôt des opinions philosophique.'; que

des êtres moraux. Ses deux pièces les plus célèbres sont très

caractéristiques à cet égard : Mérope_clZa ire. Mérope est « la

mère »; et Polyphonte, Egisthe, Narbas, tous~les autres person-

nages ont pour fonction d'exciter « la mère » à développer toutes

les agitations, toutes les douleurs, les espérances, les puissances

(le soulfrir et d'agir d'une àme maternelle. Dans Zaïre, trois carac-

tères sont en relation et réai;issent l'un sur l'autre : Orosmane,
lamour jaloux; Lusignan, la foi fervente; Zaïre, Tamour passionné

aux prises avec le respect liliai.

Voltaire s'était très bien rendu compte aussi de l'affadissement

de la tragédie sous la tyrannie des bienséances mondaines. 11 se

plaignait qu'on énervât tous les sujets par la politesse et la galan-

terie. Il voulait qu'on rendit à l'amour sa fureur, et qu'on n'en

fit pas un échange de douceuis ingénieuses. Il voulait qu'un mit



l'amour jv sa place, et qu'on ne le mit pas où 11 n'avait que faire :

pourquoi l'amour serait-il le seul ressort de la tragédie? Pnur(|Uoi

toutes les passions auxquelles peuvent donner lieu les relations

de l'amille, pourquoi le fanatisme religieux, pourquoi l'ambition

politique ne seraient-ils pas à leur tour les ressorts de rinlérét

dramatique? Voltaire ', en conséquence, reprenait les sujets où

l'amour se montre en son plus brutal excès; il traitait le vieux

sujet traditionnel de Mariamne; il empruntait aux Anglais leur

Othello qu'il habillait en Orosmane. Dans sa première œuvre, dans

Œdipe, il bannissait l'amour, et n'introduisait l'idylle surannée

de Philoctète et de Jocaste que sur l'ordre des comédiens, trop

jeune encore et trop inconnu pour leur imposer sa volonté. Il ira

jusqu'à faire une tragédie sans femmes, la Mort de Cémr. 11 ne

mettra point d'amour dans Mérope; il n'en mettra pas dans Orestc,

qu'il opposera à la trop galante Electre de Crébillon.

Il sentait que la crainte d'exposer les signes brutaux des pas-

sions aux yeux des spëcraTexifs, et riiabilude de montrer seule--

ment le> principes moraux des faits, avaient bamii à peu près

toute espèce d'action de nos tragédies, qui étaient devenues

d'assez vides « conversâTîôns en cinq actes ». Il ne pût s'empêcher
d'être frappé, pendant son séjour en Angleterre, de la sauvage

énergie des pièces de Shakespeare, de l'intensité des passions, de

la rapidité sensible de l'action matérielle : et si barbares qu'il les

jugeât, elles lui firent paraître nos tragédies bien languissantes et

bien froides. Il y eut une vingtaine d'années, après son retour

d'Angleterre (1730-1750), pendant lesquelles il subit visiblement

l'influence de Shakespeare. Mais, plus tard, lorsqu'il vil le public

s'intéresser à ce Shakespeare que lui-même avait révélé, le vieux

classique qui était en lui se révolta. Le succès de là traduction de

Letourneur et des adaptations de Ducis le fit éclater de rage ^.

Il se révolta aussi lorsqu'il vit, sous 'l'influence combinée du
théâtre 'angTâls et du drame, un pathétique grossier et brutal

envahir la tragédie. Il s'emportait contre les comédiens qui vou-

laient montrer un échafaud tendu de noir dans Tancrède. Il se

moquait de la malencontreuse idée que la Comédie eut un jour

de mettre en action le dénouement d'Iphigénie. C'est tricherie de

surprendre les yeux au heu de captiver l'âme.

1. Principales tragédies : Œdipe 1718, Brutus 17.30, Zaïre 1732, la Mort de César
'-731, Alzire 1736, Mahomet 1742, Môrope 1743, VOrphelin de la Chine 1755, Tan-
crède 1760, les Scythes 1767, les Guèbres 1769. — A consulter : F Brunetière, Épo-
çiifs du théâtre fmnçais, 11'' conf.

; Lcinaître, Impressions de théâtre, 9« série:

H. Lion, les Tragédies et les Théories dramatiques de Voltaire, 1S96. .T.-J. Olli"

vier, VoHaire et les Comédiens interprètes de son théâtre, 1900 ; Le Kain, 1907.

8. Lettre n VAcadémie française (ne eu si'nnce puljlîr/KO le i'5 aoi'it 1776. Cf. aussi

Du théâtre anplais, 1761, sous le pseudonyme de Jérôme Catré. — A consulter :

J.-J J\i3ser&n(i, Shakespeare en France sous l'ancien régime. 1899.



Le malheur de Voltaire fut «le n'avoir pas assez de génie ponr
exécuter ses idées. Il manqua d'ahord de patience, de méditation;

il écrivit trop vite : Znirf i'ul bâclée t-n dix-sept jours; Otjpnpic

était « l'aiuvre des six jours ». 11 lui arriva de refaire trois, quatre

fois un acte, une pièce : c'csl-à-dire qu'il injprovisa trois, quatre

actes pour un, trois, quatre pit-ces pour une. Puis, pour remplir

ridée qu'il se faisait de la tragédie, l'essentiel lui (il^ défaut, la pra-

tique de l'observation psychologique ou la puissance de rirha-

gination psychologique. Klève attentif du xvn'" siécTc,Tl a des vues

justes, m'oyennes7 pou personnelles, sur le mécanisme de l'àrae

humaine. Aussi dessine-t-il des caractères vraisemblables, en

indications rapides, un peu sommaires; voilà pourquoi ses Tragédies

gagnent à être vues plutôt qliè lues, s'il y a un bon acteur pour

compléter l'esquisse tracée par le poète.

Voltaire eut surtout l'entente de la scène. 11 se rendait compte
de ce qui devait faire impression sur le public, et il disposait sa

tragédie en conséquence : c'est là encore un vice radical de son

théâtre. 11 a l'idée de ce que rendront en scène chaque fait, chaque
état moral : la douleur chrétienne de Lusignan, par exemple.

Jamaisje ne trouve dans son théâtre un mot qui .soit pour la vérité

d'abord; je sens que ce poète vise toujours uu pointjle l'esprit dr

public; la vérité s'y rencontre, si elle peut. Il dirigê^sôïTâclion,

il donne « le coup de pouce », pour amener telle situation, tel jeu

de sentiment, tel tableau, sur lesquels il compte. Une impres-

sion inquiétante dinsincérité se dégage de la lecture même de

ses meilleures pièces.

Cette habitude d'escompter les effets sûrs, unie au défaut d'in-

vention psychologique, a été cause que Toltaire n'a pu, malgré

ses bonnes intentions, se passer des artifices de ses prédécesseurs.

Il a beau vouloir rendre aux passions leur énergie, la politesse

l'enserre, et paralyse ses mouvements. Il use et abuse des incognitos,

des quiproquos, des reconnaissances relardées ou provoquées aibi-

Irairement, de tout ce <(ui sera plus tard moyen de mélodrame
ou de vaudeville. Voyez Zam: : au lieu de garder la belle et natu-

relle énergie de VOthcUo anglais, il dispose toute sorte d'artifices

tout à la fois pour amener et jjour alfadir la violence du dénoue-

ment. Zaïre est tendre, Orosmane est tendre ; tous les deux sont

« sympathiques ». Pour que l'un tue l'autre, il faut absolument

qu'il y ail quiproquo; ainsi l'on plaint la victime sans haïr le

meurtrier. Le crime eslconiliiné avec bienséance, de sorte qu'il n'y

ait pas' de criminel. Voilà pourquoi Zaïre et Nérestan se cachent

si soigneuseuîcnt d'être frère et sœur.

Asservi donc aux timidités du goût mondain, Voltaire ne pou-

vait pas uoD plus mettre dans ses pièces l'action qu'il rêvait. 11



s'en tint à des inventions extérieures qui ne modifiaient pas le

fond traditionnel et la banale disposition de la tragédie. H cberrlia

à exciter l'intérêt par des moyens sensibles, par des particularités

de décor et de costume. Il croyait avoir fait merveille d'avoir

porté l'action dramatique bors^du monde mythologique gréco-

romain, de l'avoir promenée en Asie, en Afrique, en Amérique,

de l'avoir ramenée en France, en plein moyen âge féodal et chré-

tien. Toutes les races et tous les siècles sont représentés dans son

théâtre. On y voit même des spectres, et Voltatire croit avoir fait

du Shakespeare ou de l'Eschyle pour avoir imaginé ces piteuses

apparitions d'Eriphylc et de Sémiramis, si acerbement et si jus-

tement critiquées par Lessing. Montrer dans Brulits des sénateurs

en robe rouge, faire tirer un coup de canon dans Adélaïde Du
Guescltn et y mettre le bras d'un prince du sang de France en

écharpe, costumer Lekain en Tartare avec un grand arc à la

main et de farouches plumes ondoyant sur un casque invraisem-

blable dans l'Orphelin de la Chine, voilà les inventions par les-

quelles Voltaire remédie à la froideur de la tragédie. 11 interpré-

tait Shakespeare en librettiste d'opéra.

Il ne faut pas méconnaitre un fait important : l'Opéra devient

au XVIII'' siècle notre première scène. La pompe du spectacle, les

machines, les œstumes, tout l'éclat de la mise en scène flatte les

yeux et amuse la frivolité du public mondain. Voltaire a subi, lui

aussi, dès sa jeunesse, sous la Régence, la fascination de l'Opéra,

qui flattait ses secrets appétits de vie heureuse et sensuelle. 11

prit alors des impressions qui ne s'effacèrent jamais. De là son

attachement à Quinault, et de là son effort pour établir à la Comédie-

Française la singularité des décorations, des costumes, et tout ce

qui s'y pouvait transporter de la mise en scène de l'Opéra.

11 était à craindre que, la vérité mise à part et la nature, la

tragédie n'eût plus d'autre objet que de présenter d'ingénieuses

applications des règles. En dépit des inventions de Voltaire, elle

se vidait d'idées. Il sentit plus ou moins obscurément le danger :

il jeta dans le moule tragique ses idées philosophiques, et toutes

les formules analytiques de la pensée abstraite. Il usa de la tra-

gédie, comme de toutes les autres formes littéraires, pour répandre

danslè public les conclusions de son rationalisme. 11 me suffira

de rappeler ici les traits d'incrédulité hardie dont Œdipe même
était semé, l'esprit de libéralisme politique qui animait certaines

parties de Brutus, la fameuse sentence de Mérope, où le droit divin

est nié. Le sous-titre de Mahomet, le Fanatisme, indique la direc-

tion d'intention dont cette tragédie est sortie. Enfin, à quoi bon
citer les Guêtres, Ohjmpie, les Lois de Minos? A partir de 1760, on
compte les pièces qui ne sont pas avant tout des pamphlets phi-



losopliiqucs. Ces intentions doctrinales, cette prr^dication, ce9

maximes", ces persoimaf,'es qui sont on des abstractions person-

nifiées ou les porle-parole du poète, nous relVoidissont aujourd'hui

les tragédies de Voltaire. Elles en firoiit alors le succès, en leur

doimant une brûlante actualité. Voltairi' n'eut pas tort de vouloir

exprimer sa conception de la vie, du bien, de la société, par sort

thédtre : mais il n'eut pas le génie qu'il fallait pour traduire dra-

matiquement cette conception.

3. FIN DE LA TRAGÉDIE.

Voltaire, c'est toute la tragédie du xvni" siècle : hors de lui, il

n'y a rien qui puisse nous arrêter. Il contient et Lanoue.etLemierrc,

et La Harpe, et De Belloy, et Saurin, et Chénier : il les contient tous,

et à eux tous ils sont loin de lui équivaloir. L'histoire des mœurs
peut enregistrer la superficielle émotion patriotique qui se mani-
feste à propos du Sièf/e de Calais (t765j : mais Uc Belloy en lui-

même n'intéresse pas l'hisloire littérairelUn seul homme est à signa-

ler, c'est Ducis, pour ses adaptations des drames shakttspeariens :

Ilamlct (176&), lioméo et JuUeiïeTrrT^); WHoi Leur (1783), Macbeth

(1781), Jean Sans Ti-rrc (1791), Othello (170-2). Mais ces drames qui

réduisent Shakespeare h. l'étroitesse de la technique voltairienne,

ces drames seul illisibles, et ridicules aujourd'hui. .Nous aurons à

y revenir pour indiquer les causes qui ont fait de l'œuvre de Ducia

un remarquable cas d'avortement littéraire.

1. Du moins il n'inléresse que l'IiisUiire <le la décoiallon et de la mise i-n scène.

Les notations du décor dans ses tragédies sont très curieuses et détaillées (//• éd.).



CHAPITRE m

COMÉDIE ET DRAME

1. Le théâtre de Marivaux : fantaisie poétique, analyse psychologique.
— 2. Destouches : la comédie morale, hn sensibilité dans le public

et au théâtre. La Chaussée et la comédie larmoyante. Diderot et la

théorie du drame. — 3. Comédie italienne cl théâtres de la Foire :

le réalisme de l'opéra-comique. — i. Comédie de genre : satire

des mœurs mondaines. Essais de polémique philosophique cl do
satire aristophanesque.

La comédi_e,.da.xviii« siècle est supérieure à la tragédie : elle

nous l'ournit deux talents éminenls et singuliers, Marivaux et

Beaumarch.ai.s ; et elle nous présente un grand l'ait, la naissance

du drame.

1. LA COMEOtli: DE MARfVAUX.

L'œuvre de .Marivaux ' est unique dans l'histoire de notre

Ihéiitro. Elle est exactement correspondante pour le goût aux

1. Biographie : Pierre Carlel de Chamblain de Marivaux, né à Paris en 1688. 11 sc

li," aver Fontenelle, fréquente cliez Mme de Tenciii et Mme de Lambert. Il déliute

]iar de mauvais romans en 1713. Kn 1720 il aborde le Ihéiltre. Il fait une tragédie,

Aiinibal, après l'échec de laquelle il donne aux Italiens son Arlequin poli par

l'amour (17-20). Puis viennent : la Surprise de l'amour, 1722, le /eu de l'amour et du

hasard, 1734, les Fausses Confidences, 1737, l'Épreuve, 1740, aux Ualiens; le Ler/s

173G, à la Comédie-Française. Il fut ruiné par le système de Law, et tenta de public

des journaux d'observation morale, le Spectale.ur français, 1722-23, Y fndir/nnt philo-

sophe, 1728, le Cabinet du philosophe, 1734. La Vie de Mariatine parnl de 1731 à I7il,

le Paysan parvenu de 1735 à 1736. Sur la fin de sa vie il fréquenta chez .Mme du

DelTand et Mme GcolTrin. Il mourut le 12 février 1703.

Éditious : (cf. la bibhographie de Larroumel, p. 596-620) Œuvres complètes de
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Knlirtlrna fie Fontf>nellp sur la phiralité r/cs mondea. à la peinture

de Watleau cl do l.ancrct. Elle représente, dans la poésie drama-
tique, l'art français du xviii'' siècle.

« Moderne » par insuffisance d'éducation et inintelligence de
ranti(|uité, irrespectueux jusqu'à mettre en style burlesque et

insipide l'Iliade et le Tt'lrmaque, Marivaux était qualifié pour se

faire bien venir de Fontenelle et de La Motte, pour être accueilli

dans les salons de Mme de Lambert et de Mme de Tencin : voilà

le ;^'roupe on il se classe. Pauvre, sensible, nerveux, pétri d'aninur-

propre, assez difficile à vivre, abondant en idées, et se dégofdant

dans l'exécution aussi vite qu'il s'était enflammé dans la concep-

tion, il créa des journaux d'observation morale qui ne vécurent

pas, il écrivit des romans qui n'eurent pas de fin. Av^çJiii s'établit<

à la place de l'imitation des anciens, le commerce littéraire (le la

France et de l'Angleterre : il y a action et reacTTon rëciproqiiTTSes

journaux, où s'unissaitla réflexion philosophique à la description

pittoresque des mœurs, étaient dressés sur le plan du Spectateur,

dont on avait donné des traductions dès ITlo : en revanche, sa

Vie de Maricmne inspirait Richardson.

Au théâtre, Marivaux travailla surtout pour la Comédie-Italienne,

qui venait d'être rétablie en 1710. 11 s'y trouvait plus libre qu'à la

Comédie-Française, plus indépendant des règles et des exemples.

Là, il pouvait faire recevoir des pièces qui ne ressemblaient à

rien; et là, le public, venu seulement pour se divertir, se laissait

charmer par d'irrégulières inventions qu'il n'eût pas supportées sur

la scène de la comédie classique. Ce fut donc aux Italiens que

Marivaux donna ses délicates comédies d'analyse, et toute sorte de

pièces philosophiques, allégoriques, mythologiques.

Déjà les mêmes comédiens avaient joué quelques ouvrages ingé-

nieusement paradoxaux, où les préjugés et les institutions de la

société étaient l'objet de piquantes satires '. Marivaux porta dans

ce genre la fantaisie originale de sôn~ esprit : il attaqua les finaii-

ciers iians son Triomphe de Plutus (1728); il établit son Ile des

Esclaves (1725) sur ndèe dëT'^^rté de tous les hommes; et dans

sa Nouvelle Colonie (1729) il montra les femmes liguées pour l'af-

franchissement de leur sexe. La comédie semble chargée de fami-

liariser l'esprit public avec les hardiesses de la critique rationnelle,

en attendant que s'engage sérieusement la grande niAlée des idées

Marivaux, Paris, 1825-30, 10 vol. in-8. — A consulter : E. Gossol, Marivaux mora'
liste, in-1-2, Paris. 1881. G. Larroumet, Afariraii.r. sa \it; et ses œuvres, Paris, 1882,

in-8 (2* ("mI., 189!?, iTi-12). F. Brunnlii>re, Etudi-s critiques, 2« et 3" séries; Époq. du
th. fr., lO"" rniif. J. Lemailre, Jmprexsions de tliMlre, i" et 4' séries.

1. Uelisle, Arlequin sauvage et Timon le Misanthrope (n^-J).



COMÉDIE ET DRAME. fi5,',

et des doctrines. Marivaux est trop près de Fontenelle, pour qu"ou

s'étonne de le voir prendre ce rôle : il le fait sans violence et sans

âpreté, avec nno firàce malicieuse, semant les hypothèses et les

paradoxes de l'air d'un homme qui n'en soupçonne pas la portée.

C'est dans ces pièces philosophiques et dans la sentimentale féerie

d'Arlequin poli par Vamour (1720) que l'on sent combien Marivaux

à sa~f£içôri "esT'vFaiment poète : il y a en lui une poésie d'une

espèce rare, une poésie fantaisiste, ingénieuse, alambiquée, bril-

lante, qui rappelle avec moins Hë puissance el plus de délicatesse

la Tcmpélc ou Comme il vous plaira de Shakespeare.

Arlequin poli par l'amour, dans son cadre de féerie, est une
comédie d'analyse, et nous mène à ce genre où Marivaux est

sans rival. Ne songeons pas que Marivaux avait trente-cinq ans à

la mort du Hégent, et qu'ainsi les années décisives pour la forma-

tion de son esprit ont été des années de licence sans frein et de

joyeuse corruption : les traits caractéristiques des mœurs du
xviii" siècle ne se reconnaissent pas dans ses peintures. Il efface

la brutalité et la polissonnerie, qui sont le fond des mœurs réelles;

il les purifie, il n'en conserve que les apparences de souveraine

élégance, l'exquise finesse des manières et du ton; et c'est à sovx

insu que le monde charmant qu'il nous présente révèle sa nature

intime par un indéfinissable parfum de sensualité.

Cette réserve laite, les comédies de Marivaux se déroulent dans
une société idéale, dans le pays du rêve : ce sont de délicates hypo-
thèses sur l'âme humaine qu'il explique avec une étonnante sûreté.

Dans dfcS conditions artificielles, dans un cadre irréel, il place un
élément naturel, un sentiment vrai, qu'il oblige à découvrir son
essence et ses propriétés par des réactions caractéristiques.

Dorante se fait passer pour un domestique, et Silvia pour une
soubrette; un homme et une femme se rencontrent, qui ont juré
chacun de leur côté de ne jamais aim^er; une fée s'éprend d'Ar-

lequin balourd et niais : ces données ne représentent rien, ou pas
grand chose, de réel. Mais ces données serviront à mettre en
lumière des sentiments de l'âme humaine,"des effets de mécani-
(pie et de chimie morale, qu'on aurait beaucoup plus de peine à
observer dans les conditions fortuites et communes, de la vie.

Ce que Racin^ ajait.ppur l'amour tragique, principe de folie, de
crime et de mort, Marivaux le lait pour l'amour qui n'est ni tra-

gique ni ridicule, principe de souffrance intime ou de joie sans

tapage, pour l'amour simplement vrai, profond, tendre..

I.à est la nouveauté de son théâtre. Molière avait de-ci, de-là
marqué le sentiment do l'amour de quelques traits vifs et justes :

mais ces esquisses étaient restées très sommaires. Il n'avait pas
fait de l'amour le sujet de sa comédie. Il l'avait employé à former

Lanson. — Histoire de la Littérature française 22
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le cadre de la peinture des nioMirs ou des caractères; ou bien il

cil avait lecherché les elFets |)laisaiits el ridicules; ou bien ii

l'avait lait servir à provoquer des inaiiifeslalious de l'Iiuiiieur

intime. Après iMolière, il semble (|u nue convention ait lixé une
ibis pour toutes le mécanisme de ramonr, qui croit et décroît

dans les comédies avec une réf^nlarité monotone. Marivaux est le

premier qui ajqiorte une observation ori^'inale et personnelle, qui

isole l'amourj elen fasse toute ^axûiUiiîJje. Il a découvert et décrit

tout ce réseau subtil de sentiments entre-croisés qui forme l'unité

apparente du sentiment; il a noté toutes ces petites nuances, ("es

imperceptibles mouvements qui en indiquent les états passaiîeis

et les degrés successil's. 11 a mis en évidence ce qui entre d'amour-

propre, de besoin de dominer, de « pique », et, après tout aussi,

de « jeunesse » et de « nature « dans lamour; il a montré coai-

juent lamour-propre encore et, de plus, la méfiance, la timidité,

le préjugé s()(;ial, certain instinct de liberté, font obstacle à l'incli-

nation naissante. Il a posé en face l'un de l'autre ces deux êtres

destinés à s'aimer, qui se sentent disposés à s'aimer avant de se

connaître, et qui font ell'ort pour se connaître avant de s'aimer,

qui s'observent, s'étudient, se tendent des pièges, tàclient de forcer

le mystère de l'âme par laquelle ils se voient pris irrésistiblement.

Ce sont deux égoïsmes, prêts à se donner, mais « doimant, don-
nant », en échange, non gratuitement; on les voit s'avancer, >o

reprendre, craindre de faire un pas que l'autre n'ait pas lait, esti-

mer ce qu'un )i(m laisse encore d'espérance, ce qu'un oui contient

de sincérité, négocier enfin avec une prudence inélirnleiise^ accord

où chacun compte trouver pour soi joie et bonheur. Il y a \i< tout

un délicieux niarchaudage qui exclut le pur amour, le don absolu

de soi : c'est ce marchandage même, cette défense du moi, qui

fait la réalité de la peiiiture. L'amour des comédies de Marivaux
n'est en son fond ni mystique ni romanesque, il est simplement

naturel.

On connaît la qualité d'une passion à deux moments princi-

paux : lorsqu'elle commence, et lorsqu'elle finit. La dénnition de la

comédie conduisit naturellement Marivaux à circonscrire son obser-

vation au premier de ces moments. Il excelle à marquer les ori-

gines insensibles du sentiment, les lilets ténus dont le torrent se

formera : dans le Jeu de rnmour cl du hamrdy un contraste de

l'esprit et de la condition éveille ràftenlion de Dorante sur Silvia,

celle de Silvia sur Dorante. Dans la Surprisr de l'amour, c'est le

heurt de la vanité qui fixe l'attention : chacun des deux person-

nages est fâché de n'être pas unique en sa bizarrerie, fait efîort

pour réduire la bizarrerie de l'autre à la lianalité des faeons uni-

verselles, et se prend eu voulant prendre. Dans les Fausses Coii^-
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denccs, l'artifice des valets force l'attention et la pitié d'Aramintc :

de l'aUenlion et de la pitié naissent l'intérct, qui lait poindre

l'inclination. La vanité d'inspirer une passion, la bonne mine du

passionné, les contradicUons de l'entourage mènent Araminte de

l'inclination à l'amour. Dans la diversité des cas particuliers, deux

conditions se trouvent toujours : il faut gagner l'attention; on

est sur le chemin d'aimer quand on dhtingue; et il faut intéresser

la vanité, fût-ce en la blessant; caressée ou irritée, dès qu'elle est

émue, elle fouette le sentiment et fait doubler les étapes.

Il en est du théâtre de Marivaux comme du théâtre de Racine :

Taction est tout intérieure. 11 ne s'agit à l'ordinaire que d'un oui

à faire dire : mafs coiïiméhl ce oui sortira-t-il? c'est toute la pièce.

On y arrive, à ce oui considérable, lentement, sinueusement,

mais en marchant toujours.

Marivaux est un peintre délicieux de la femme : ses Silvia, ses

Araminte, ses Angélique sont exqiiises de sériS^ibilité et de coquet-

terie, d'abandon ingénu et d'égoïsme en dcféhsè, de grâce tendre

et d'esprit pétillant. Elles sont plus franches et plus faibles que

les hommes. Ceux-ci, plus positifs, plus conscients, parce que,

généralement, ils sont chargés de l'attaque, sont aussi sincères.

Ni les uns ni les autres ne sont proprement des « caractères » :

ils représentent des « moments » de la vie, ces moments de

jeunesse heureuse, épanouie, belle de sa plénitude et du senti-

ment qu'elle en a. Tous les hommes ont été, ou ont pu être,

plus ou moins, Dorante et Lucidor; toutes les femmes ont été, ou

ont pu être, plus ou moins, Angélique, Silvia, Araminte.

Autour de ses couples d'amoureux, Marivaux groupe diverses

fiL'ures ; les unes qui ont un air de réalité, sans être tout à fait

prises dans la vie contemporaine, dés pères indulgents et bonasses,

des mères parfois tendres, plus souvent, et plus exactement,

dures, grondeuses, acariâtres, des paysans trop spirituellement

finauds et lourdauds; les autres, types de fantaisie, des Arlequins,

et des Trivelins, des Martons, et des Lisettes, valets et soubrettes

délurés, à peine fripons, diseurs de phébus, et parodiant en bouf-

fonneries quintessenciées le fin amour des maîtres.

Telle est cette comédie de Marivaux, si peu comique au sens

ordihaire du mot, si solide et si substantielle en son extrême sub-

tilité, d'une pénétranîF^scîitimenlalilé ([ui n'est jamais fade ni

fausse, puissante parfuis par un pathétique intérieur et contenu,

où l'on lie seul jamais la tricherie d'un adroit faiseur.
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"2. l.\ CHAUSSÉE ET DIDEHOT : I.E DRAME.

Deslouches ' essuya de reslaiirer la comédie de caractère. Il

avait été chargé d'affaires en Angleterre sous la régence, et il y
avait fréquenté le théâtre : il avait ainsi développé en lui un don
naturel de comique excentrique, qui se retrouve dans diverses

scènes île son théâtre et dans les chaudes ("aricatures de la Fausse

Atjncs -. Malheureusement il s'appliqua surtout au grand, au nohie

genre do la comédie de caractère: il y fut parfaitement ennuyeux.

Il avait peur de faire rire : le rire est vulgaire ; il rêvait un comique
décent, bon seulement à faire « sourire l'ànie ». Aussi ne s'in-

spira-t-il pas de Molière, trop vif, trop populaire, môme dans ses

hauts chefs-d'a-uvre : ses maîtres furent La Bruyère et Boileau. H
multiplia les portraits : ses Lisette et ses Frontin passent leur

temps à faire les carucUres satiriques de tous les gens qui parais-

sent ou qu'on nomme dans la comédie. D'autre part, la description

morale, les couplets, les vers, rappellent à chaque instant les

Epitres de Boileau. On sent que l'auteur travaille à une démons-
tration édifiante; la comédie devient un sermon laïque. Il ne s'agit

plus de peindre la vie, mais de faire aimer la vertu et délester le

vice, tlhaque personnage est une formule abstraite, et ne semble

occu|)é que de manifester sa définition; l'ingrat dit k son valet :

« Écoute, et tu verras qe que c'est qu'un ingrat ». Bien de plus froid,

de plus vide e(*»e la comédie ainsi comprise. Si le Glorieux (1732)

se laisse lire encore, c'est que l'auteur, ayant renoncé à faire rire

et cherchant un point d'appui pour fonder l'intérêt, s'est décidé à

orienter tout à fail la comédie vers les effets sentimentaux et

pathétiques. Un an après lé Glorieux, La Chaif5séfr»d«nnait là Fausse

Antipalhic, et la comédie larmoyante était creée^

Uestouches est le témoin d'une modification profonde qui s'est

produite dans le sentiment du public. < D'où vient, disait La
lîruyère, que l'on Vit si liFrenicnlirïïHiéàlre, et que l'on a honte

d'y pleurer? » Quarante ans plus tard, le rire_était deveiiu jada=-

cent, et les larmes biet2séanlos. Ainsi le bon ton exclut la véri-

fable comédie. La faute en est un peu à la comédie elle-même :

avec les successeurs de Molière, avec Uegnard, avec Lesage, avec

Dancourt, avec Legrand, elle attache le rire à une fantaisie déréglée

1. Destrmelies (Pliilipj>c Nérii-auit, dil), no ;i TlHll^^ on lOSO, socrélairo do M. do

Puysieiix, ambassadeur do Franco en Suisse: sa mission h Londres dura do 1717

o l"2.t. Il niniiniten 1751. Œuvres, 1757, Inijir. royale, i vol. in-i; 17ï)S, Trault, 10 vol.

in-l(i; 1811, G vol. in-S".

2. Inipriuiéu eu 1730, jouéo eu 1759.
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OU à un réalisme défïoûtant; elle se joue avec une séeurité trop

cynique dans riniitation des nueurs mauvaises et ignobles. Les

honnêtes gens Unissent par ne plus rire que du bout des lèvres

et par demander autre chose. Or, au théâtre, dès qu'on ne fait pas

rire, on ennuie, si l'on ne fait pleurer.

En même temps s'éveillaient dans les âmes des besoins nou-

veaux. La « sensibilité » naissait. On appelle de ce nom au

xvin" siècle la rétlexigu. de rinteliigence sur les émotions, réelles

OTï possibles, de la_ sensibililé.; c'est moins le sentiment que la

conscience et suitout la ^loliou du sentiment. Une àme sensible

est cèlle"qui comprend les occasions ou elle doit sentir, et qui pro-

duit avec le plus de vivacité possible toutes les actio\is extérieures

qui répondent à ces occasions de sentir. De là cette promptitude,

que nous constatons sans cesse, ti s'émouvoir sur des faits hypo-

thétiques, ou sur des idées abstraites.

On voit poindre cette sensibilité à la fin du xvn'' siècle : la trans-

formation morale et religieuse de la société en favorise le déve-
loppement. Quand toutes les pensées de l'homme se rabattent vers

la terre, le plaisir prend une valeur inlinie. Or dans une société

énervée par l'excès de l'exercice intellectuel et la pratique de la

politesse, le plaisir est dans le sentiment; on ne .sait plus agir.

Mais, en même temps, dans cette société le sentiment est rare;

il n'en devient que plus précieux, et transfère sa valeur à l'idée du
sentiment, qui est son substitut ordinaire. Voilà comment aux
environs de. 1700 on commence à trouver une singulière jouis-

sance à épier en soi et autour de soi les manifestations sentimen--

tales. C'est d'abord à propos de l'amour, de l'amitié, que ce goût

s'exerce : puis la philosophie inonde les esprits; à la place de

l'amour de Dieu, elle met l'amour de l'humanité; à la place de la

nature corrompue, elle oflre la nature toute bonne. L'humanité, la

natureVtous les lapports sociaux, toutes les actions sociales devien-

nent pour les âmes des occasions de vibrer avec intensité, ou de

s'amollir délicieusement. Mais alors l'observation psychologique.

disparait : la sensibilité commande certaines façons de voir et

d'expliquer l'hoiiime.

Cette explication était nécessaire pour faire comprendre la nais-

sance, le succès, la valeur des genres sérieux issus de la comédie,

cl (|u'on a nommés ogmédie larmoyante et drame. Boursault, Des-

touches, Piron même avaient déjà mêlé quelques "scènes attendries

ou émouvantes dans leurs pièces '. Mais personne encore n'avait

posé en principe que le rire peut être absolument éliminé de

1. l)auà Esope à la cour ; daas le Glorieux, et daus les Fils iny^cata.
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i rœuvre_ç£n»«îtnT. La Chaussée • fit celte révolution. Dans le Pré-

I
^gTa lu mode (173oi, il mêla encore quelques scènes comiques,
assez mauvaises du reste, aux scènes pathétiques. Dans MtUanide

(1741j, le palhélique régna seul. La Chaussée eut un immense
succès : les femmes surtout, plus avides de sentiment, se décla-

rèrent pour lui. Vohaire, si classique, et qui .se moquait de La
Chaussée et de son genre bdlard, se mil à faire des comédies
larmoyantes *; mais il e.vigeait, assez puérilement, qu'on maintint

le mélange du comique et du pathétique; il ne voulait pas du
drame purement larmoyant.

C'était {)0urlant ce drame purement larmoyant qui se justiliait

le ])lus aisément, et à qui l'avenir appartenait. Car un fait curieux

se produisit. Dans les vives polémiques qui s'engagèrent, les par-

tisans du nouveau genre et ses ennemis ne le comparaient pas

ordinairement à la comédie pure, mais à la tragédie : de La
Chaussée à Beaumarchais, le grand argument qu'on fait valoir

en sa faveur, c'est qu'il est plus vrai, et plus moral que la tra-

gédie, parce qu'il peint des personnages pareils à nous, dans des

situations pareilles à celles où nous nous trouvons tous les jours.

Si bien que ce genre, qui se détache de la comédie, aspire à rem-
placer, non la comédie, mais la tragédie.

Les œuvres de La Chaussée, gâtées par le romanesque des in-

trigues, par la fausse sentimentalité des caraclèiës, par la vairue
' boursouflure du slXTe, sont a' peu près illisibles aujourd'hui. Mais

elles signalent un moment considérable dans T^iistoire do notre

théâtre; elles marquent le point de départ de la comédie con-

temporaine. Les faiblesses, les impuissances de l'exécution n'annu-

;
lent point l'importance de l'idée première. Laissant la peinture du

• monde et des ridicules mondains, La Chaussée prend pour objet

la vie intime, les douleurs domestiques : il développe les tragédies

des existences privées, le mari libertin ramené à sa femme par la

jalousie, le riche ou noble fds de famille épris d'une pauvre fille,

le fils naturel en face de son p<re, etc. 11 pose, dans ces cas émou-

vants, les thèses morales qu'impose à son attention le conflit actuel

1. P.-C. Nivelle de la Chaussée, né à ^aris en 1691 ou 1692, d'une famille de ûiinn-

(iei.s, fil imprimer en 1719 une critique anonyme des Fables de Lamolle; ruiné par

le syslpme do Law, il eut pourtant de quoi vivre dans l'aisance. Il était des sociétés

du comte de Livry, de Mlle Quinaull et du comte <'<>; Clermonl. 11 se Cl connaître à

qniiranle ans f)!\r'\'Épflre de Clio contre les Ihéorius antipoéliques .le Lu Moite, et

aborda le Ihéàire en n;« par la Fausse antipntliie. 11 donna ensuite le Pn'juiji' à la

mode (i'iK,;, Mi-Umide {\'7i\), la Goia amante (ni*,, V Homme de Fortune {ll'ol. nu

théâtre de kma il.; Pompadour, à Bi;nnviic). H mourut lu 14 mars i~bi. — ÉdiUon :

1~G2, 5 vol. in-12, Paris, Praull. —A consulter : G. Lansou. IVivclte de la Chaussée et

la comédie larmoyante, Paris, 1887, in-1'2. F. Brunelière, Epoij. du th. fr., 12« conT.

2. L'Enfant prodigue, Aanine, l'Écoataise,
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des préjugés sociaux et des instincts ou devoirs naturels. Prise

dans ses situations caractéristiques, la comédie de La Chaussée a

d»\s alliiiités singulières avec la comédie d'Aiigier et de M. Dumas:
elle en est l'origine, oubliée, mais authentique.

I.e succès de La Chaussée encourage les imitateurs; et, aux
environs de 1750, le nott veâll genre gjjmjij^R _sérieiisftmpnt étajjli..

Mais il ne produit pas une oeuvre où il y ait lieu de s'arrêter

aujourd'hui. Les drames de Diderot, ce déclamatoire et insuppor-

table Fib nalurel, ce Pore de famille ' qui porte sa paternité comme
un sacerdoce, ne sont soutenus que par le nom de leur auteur.

Et qui saurait que Beauiuarchais a fait Eugi'nie et les Deux Amh,
s'il n'avait créé Figaro? Le meilleur modèle du goure sérieux, c'est

le Philosûphe sans le savoir de Sedaine (1765) : ce n'est pas une
œuvre supérieure -; c'est une comédie sans profondeur et sans

déclamation, d'un optimisme aimable sans niaiserie. Un plaidoyer

pour le commerce contre la morgue nobiliaire, un plaidoyer

contre le duel se dérobent adroitement sous une action vraisem-

blable et intéressante : c'est une situation touchante que celle de
ce père qui maudissant le préjugé de l'honneur, envoie son fils

unique se battre; et c'est-un joli tableau de mœurs du xvhi^ siècle

que cet intérieur d'un grand négociant, où éclatent les solides

vertus et les douces affections de la famille bourgeoise.

Lès théories sont plus intéressantes que les œuvres. Didej^^-
s'empare de la nouveauté mise à la mode par La Chaussée, et il

lagrandit en s'y mêlant •'. Il fait le procès à tout notre théâtre.

S'inspirant des dranies anglais, dont le pathétique intense et la

violen'ce d"'âction le frappaient \ il professe que Molière et Racine,

qu'il admire fort, ont pourtant laissé presque tout à faire. Il veut
une scène qui réalise la pièce. Il réclame plus de vérité : il

demande la continuité de l'action et du mouvemen t scénique, la

suppression des tildes, des mots d'auteur, le cléveloppement
minutieux et progressif des sentinieiits, rexactit ude- du^écor. et

le naturel de la J^clamation. Il y a deux points où il insiste sur-

tout : il y.eut7rês.tab.leaux_,.nfln. 4)!jAiâ..de.s coups de théâtre^ et qu'on
peigiiejes conditions, non plusjes catactères^Sur ces deux points,

les idées de Diderot ont été fort attaqu'éè's": on ne met pas en
général assez en lumière les vérités qu'elles contiennent. Disposer

1. Le Fiii nalurd, impi-imé en 1757, fut joué en 1771. Le Père de famille, imprimé
en 1758, fui joué eu 1761.

2. Michel Setlaino (1719-1797); Œuvres choisies, 1813, 3 vol. in-18. — A consulter :

L. Giinlher, YŒuvre dramatique de Sedaine, 1908.

3. EninHiens sur le Fils naturel, 1757; De la poésie dramatique, 1758. — Cf. les

t. VU et Vlir de l'éûiti.jn Assézat.

4. Lillo, le Marchand de Londres; Moore, le Joueur, imité par Sauria daus BeverUy
et par Diderot en 1760.
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l'action pour amener uno suite de tableaux, où tous los person-

nages se fixent en attitudes expressives, évidemment cela est dan-

{^(•reux : on sent dans ce procédé de composition la tendance d'une

pni'tique srntimenlalc, qui fausse la destination natnrelli' du genre

dramatique. Selon cette conception, le drame, ce sont des Greuzo

mis en tableaux vivants. Mais songeons, pour être justes, aux

acteurs campés devant le trou du souflleur, parlant au parterre

sans regarder leur interlocuteur, ronronnant leurs tirailes avec

un rythme et des gestes convenus : nous comprendrons le progrès

que représentait un Greuze mis à la scène. i)iderot a l'idée d'un

jeu plus vrai que n'était le jeu des comédiens français en son

(emps; et c'est ce qu'il a traduit par sa théorie des tahleaux. Dans

j
son triste Père de Famille, il note non seujement le décor et le cos-

/ tume, mais la position de chaque acteur en scène, ses change-

f ments de pîa^e, ses attitudes, ses jeux_ de physionomie. Il vise

• évidemment à nous donner THlusion de l'action réelle.

(Juant à remplacer les caracCéres par les côn^Tfîbns, il est facile

de réfuter Diderot. Qu'est-ce que le juge en soi? le père de famille

en soi? le négociant en soi? n'est-on pas obligé de donner à la

profession le support d'un tempérament, d"uiî_caractère? Mais, au

fond, Diderot ne le nie pas. J^ lieu des « caractères » abstraits

et généraux, il faut, dit-il, montrer _des « conditions >', c'est-à-

I
j
d^re des caractères encorej mais particularisés, localisés, modijQés

par les circonstances de la vie Téellé, doiît "Ia~plûs" considérable

est l'attache professionnelle. L"étudë~de l'homme universel est

faite, et bien faite, par les tragédies et les comédies du siècle pré-

cédent : il reste à appliquer les résultats de cette étude, à suivre

les variations des types moraux dans les conditions où nous les

rencontrons engagés : ce qui conduit encore ;i serrer de plus près

la réalité extérieure. Et, par là, Diderot nous éloigne de Uestou-

ches; mais il nous ç_onduit surtout à Balzac et à Augier.

Dideiot est. indépendant, cliercheur; il n'est pas de' parti pris

ennemi du classique. Il n'en vont pas aux genres constitués : il

les établit dans les définitions qui sont leur raison d'être. Mais il

reconnaît autour d'etix d'autres genres dramatiques, et voilà la

liste qu'il dresse : Comédie -- Comédie sérieuse — Tragédie bour-

geoise — Tragédie."Ët il indi^ie même des formes intermédiaiies,

et deux formes extrêmes : la fari'c houtTonne, et le drame philo-

sophique. 11 n'y a pas d'objection sérieuse à faire à cette liste.

Chacun de ces genres se caractérise par des conditions d'imitation

et une qualité d'impression partiT-ulirres : ils sont donc tous légi-

times. Ils ont même plus que le droit d'être : ils ont l'être. Ils sont

tous représentés par des œuvres; il convient seulement de remar-
quer (ju'ils correspondent à des étals d'esprit très divers, ipii ne
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peuvent guère se rencontrer dans une seule race ou un seul siècle.

Mais Diderot a raison de les reconnaître. Il a raison aussi d'in-

sister sur la capacité philosophique du genre dramatique : plus

la forme devient réaliste, plus il est nécessaire qu'une idée pro-

fonde et générale des rapports naturels ou sociaux tire hors de

l'insignifiance pittoresque la reprcsenlalion exacte des apparences.

11 voit même la tragédie poettyMC, celle des Grecs.

Ouel malheur que de tant d'idées originales et parfois remar
quablement justes, Diderot n'ait su faire que deux pitoyables

pièces! il ne faut pas en accuser seulement son manque de génie,

et celui de tant d'auteurs qui ne réussirent pas mieux que lui. Les

circonstances nélaient pas favorables. Lesprit analytique du siècle

était impropre à la création poétiiiue, qui est un acte de synthi se.

Mais surtout, soys peine de n'être (ju'une tragédie plus grossière

à l'usage du peuple • (ce que fut le mélodrame), pour être une
espèce fixe et viable, le drame devait élre un genre réaliste, d'un

réalisme extérieur et sensible. Or nous verrons plus loin que ce

réalisme-là ne put triompher au xviir- siècle des conditions litté-

raires et sociales qui lui faisaient échec.

11 semble qu'on en ait eu le sentiment : car, vers la fia du siècle,

après les bruyants et multiples succès de la comédie larmoyante
et du drame, on revient tout doucement à la comédie tradition-

nelle, à celle qui fait rire, ou y prétend. Gc qui semble rester,

c'est un peu plus de largeur dans la conception du genre, et le

droit de pousser l'impression jusqu'au sentiment et au pathé-

tique; ici encore ou pourrait dire que Voltaire a exprimé la

moyenne du goût de son temps. Nanine et VEnfcmt prodigue peu-

vent servir à déterminer ce qui demeure incontestablement acquis

dans les nouveautés qu'on a tentées. Mais, si Ton y regarde de

plus près, il subsiste des idées, des exemples, des aptitudes, des

germes : tout cela reparaîtra à son heure.

3. LES ITALIENS ET LA FOIRE.

La Comédie-Française était seule à jouer des tragédies : elle

maintenait au besoin les auteurs dans la tradition. Mais, pour la

comédie, elle avait des rivales, à qui elle ne put jamais imposer

silence. Il y avait la Comédie-Italienne ^; et nous avons vu de quelle

1. C'est bien ce qu'il devient avec Mercier. Théâtre, Amsterdam, H^S, 3 vol. in-8.

2. A consulter : Frères Parfaicl, Histoire de l'ancien théâtre italien, Paris, 1753,

10-12; Desboultniers, Histoire du théâtre italien, 1769, 7 vol. in-19; Gherardi, le

Théâtre italien (recueil), 1697-1700; lUe.;oboni, JVouveau Théàtri ituUen, 1728.

2 vol. iii-li. Itecueil 'les parodies du nouveau théâtre italien, Paris, 1738, 4 vol. in-12.

N.-M. Bernardiu, la Comédie italienne et le théâtre de la Foire, 1902.
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libi-Tié y jouit Marivaux. Il y avait les tliôàtres de la Foire, où le

public venait s'amuser sans souci des règles, des traditions et des

convenances ' : bourgeois, seigneurs, princes s'y récréaient dans-

l'ordure des parades, la bouironncrie des farces, rirrévérence des

parodies. Jalousés par l'Dpéra, la Comédie-Française et les Ila-

lii-ns, qui ne s'entendirent jamais que contre eux, les théâtres des

Foires Saint-Germain et Saint-Laurent furent vexés de mille façons,

condamnés à ne pas chanter, ou à ne pas parler, ou à ne pas dia-

loguer, paifois fermés ou démolis, toujours fréquentés; ils eurent

leurs auteiiis attitrés, diversement et inégalement illustres, Re-

gnard, Lesage, Piron, Dominique, Vadé, Favart -.

Un genre s'y créa, l'opéra-comique, comédie à ariettes, très

analogue à notre vaudeville à couplets. Lopéra-comique sacrifiait

forcément à l'actualité. Aussi se modela-t-il sui*la comédie lar-

moyante; et il en emprunta la sentimentalité, la niaise psycho-

logie, l'optimisme attendri. On conçoit que la peinture des mœurs
mondaines lui échappe : il se complaît au contraire dans les

sujets populaires. Il s'approprie la paysanneiie, qu'il traite avec

une naïveté de convention, exclusive de la franche et fruste nature.

C'est sur ces scènes de la Foire, et précisément en raison de leur

humilité qui les soustrait aux lois de la littérature, que paraissent

les premiers indices d'un goût nouveau, les premiers essais d'une

représentation plus exacte des « milieux ». des formes extérieures

et des instruments matériels de la vie : dans cette voie, la Comédie-

Française alla à la remorque de l'opéra-comique et des Italiens.

Mme Favart joua une paysanne en sabots et en jupe courte, avant

ijuc Mlle Clairon supprimât les paniers dÉlectre. Voyez ces indi-

cations scéniques d'une parodie de Vadé :

i< l,e théâtre change et représente une veillée ou encrcignc; une

vieille est occupée à fder au rouet, et's'endort de temps en temps,

pendant lequel (.sic) deux jeunes personnes quittent leur ouvrage

pour jouer au pied de bœuf, et le reprennent quand la vieille

t. A consulter : Frères Parfaict,jl/(»»iOirr.v pour servir à i/iisloire dps spectnclps de

In l'oirr pur un acteur forain. 1713, -^ vol. in-12; Desboulmiers", Histoire du thi'iUre

de VOpéra-Comique, 1169, 2 vol. iii-12 ; Lcsapre et d'Orneval, le Théâtre de la Fotrcy 1701-

1737. 10 vol. in-12: Brazier, C/ironii/itc des pi'lits théâtres, éd. d'HeyIli, Paris, 1883,

2 vol. iii-i6; M. Uraok, le Tliéiilre de ta Foirr. Uidot, 18S9, in-18. Font. rOp.-Com.
au.c XVII' et xvni» siècles. 189i. M. .\lberl, les Théâtres de la Foire ,

lf>G0-1789j, 1900.

2. Charles-Simon Favart, né à Paris (1710), lils il'im pilissier, aulenr, puis direc-

teur de l'OiiéraComiqne. d'recteur dcn comédiiMis «lu marérhal de Saxe; sa femme
fut une îles plus nalureHes actrices du siècle. OF.uvres principales : In Cherchruse
d'esprit, 1711; les Amours de nuilien et de Baslienne, parodie du Devin de riltui/e,

\fi Trois .Sultanes, une des jolies comédies du temps. 11 mourut en 1705 Théâtre,

I7r).'^-1772, 10 vol, iii-8: 1.SI3. 3 vol. in-12 (théâtre choisi); Mémoire» et correspon-

dance littéraire», Paris, 1808, 3 vol. irj-8.
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s'éveille.. .. Une petite fileuse se détaclio du groupe, et danse une
fileiise, tandis que les autres exécutent tout ce qui so pratique dans
une veillée de villajïe '. »

Cette mise en scène de la vie rustique n'est-elle pas caractéri>-

tique en sa minutie? L'opéra-comique, à son heure, satisfit le

goût du pul)lic pour la précision d'u Jécôr^îl dû' cilsTffïïTrrFrr le

satisfaisant, il le fortifia et Tex'cTfa!

Quand rOpéra-Coniiquc fut réuni à la Comédie-Italienne, quand
Duni, Grétry, Mousigny eurent transformé le genre en déveloiqjani

la partie musicale, quand il devint ce que nous lavons vu en

notre siècle, les théâtres des boulevards, qui avaient remplacé
les scènes de la Foire, ressuscitèrent le primitif et populaire opéra-

comique dans le vaudeville à couplets, qui demeura je nose
dire un genre littéraire, mais enfin ne devint pas un genre musical.

4, coMEnrE sATiRiorE.

Revenons à la comédie sans épithète, au genre de Molière, de

Lesage et de Dancourt, Comme il est naturel, la création de la

comédie larmoyante, en séparant les éléments hétérogènes qui y
étaient contenus antérieurement, la rétablit dans la pureté de sa

déllnition. Destouches, qui avait fait le Glorieux, protesta que le rire

était l'elTet unique et nécessaire de la comédie. Piron maudit le

genre sérieux eu y revendiquant sa part de paternité : il écrivit

sa. Métromanie (1738), peinture trop chargée d'un travers trop spé-

cial, et dont vraiment on a fort exagéré l'agrément.

Après Destouches, il ne faut plus parler de la comédie de

caractère. La comédie plaisante se renferme dans la peinture des

ridicules mondains : cette peinture est à l'ordinaire sans largeur

et sans couleur, sèche, fins, spirituelle. C'est moins une repré-

sentation sensible de la vie, qu'une analyse piq^uée d'épigi'animes,

De là l'agrément et la froideur de ces piîîCè's. La froideur domine
dans les grandes corriedtes. Le Méchant même de Gressct - n'en est

pas exempt : c'est une piquante satire d'un caractère mondain,

de l'homme à bonnes fortunes du milieu du siècle, égoïste, persi-

fleur, se faisant un jeu, par « noirceur », de diffamer et compro-

mettre les femmes. Il ne manque à cet ouvrage finement écrit que

la puissance dramatique.

1. La Fileuse, parodie A'Omphale (1752). Œuvres de Vadé,Troyes, an VI, 6 vol. in-lj.

2. J.-B. Gressel, né à Amiens en 1709, auteur de Vert-vert (1733), de Sidney, drame
moral, et du Mfchant (1745); il mourut en 1777, Œuvres, Paris, Lecoinle, 18-29,

i vol. io-lC - A consulter E. Vogue, Gres':"' 1>ï'i''
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Lficrri-monl domine dans les petites comùdies en un .icle, qui

sont souvent de vives exquisses des mœurs, [.e Cercle de Poinsinot

(1771) est le ty|)e le plus fameu; du genre : ou ne saurait mieux
exprimer le vide absolu des cervelles mondaines, la ])ucrilité des

en^'ouements, des caquetages, des vanités, loute rinsignifiance de

cette vie extérieurement brillante et exquise.

Il y eut encore certaines tentatives intéressantes, sur lesquelles

je ne m'arrêterai pas, parce cprelles ont trop complètement avorté.

Palissot ', dans ses Courtisaneu, essaya de restaurer la comédie

de satire sociale, à laquelle Molière avait touché dans Tartufe.

Dans ses PhUoi^ophes, comme Voltaire dans son Êr.ossaiae, il renou-

vela la comédie aristophanesque, âpre parodie des idées, satire

virulente des personnes. Ce n'était plus comme dans la tragédie,

des tirades générales, des allusions indirectes: la polémique s'éta-

blissait sur la scène même; et les auteurs y faisaient descendre

les hommes et les systèmes qu'ils voulaient honnir, à la fois dési-

gnés et reconnaissables sous leurs baroques déguisements.

Tous les genres que j'ai nommés, anciens et récents, déforma-

tions et créations, toutes les traditions et toutes les nouveautés,

comédie larmoyante, comédie de caractère, comédie de mœurs,
boulTonnerre, satire morale, sociale, philosophique, aristophanes-

(jue, tout cela se réunit dans l'touvre supérieure que le théâtre

comique nous présente à la lin du siècle, dans l'étincelanl et com-

plexe génie de Beaumarchais, ipril nous faut réserver pour le faire

apparaître à sa date *.

1. Cliniles Palisaot de Montenoy (1730-1814). aUaqua Jean-Jacques dans sa comédie

du Cwcli', publia eu nST ses Petites Lettres contre rie (jrnnds p/tilosoplies, el les

j(ina d.-ius ses f'/diosojilies (17S0). Il rnénn^ea loujoiics Vollairc. Ses ('ourtisaues soûl

de il»\'. — Édition : tICuvres, 4 V(d. in-S, Paris, 1788.

y. A consulter, oulre les ouvrages déjà indiqués : (i. Desnoiresterres, la Comédie

s<ihrique au xviii'' siècle, Paris, 1885, iu-8. L. Fontaine, le Théâtre et In philosophie

au xviii" siècle. A. JuUien, Histoire du costume an théâtre., Paris, 1S80, ri-, in-8.



CHAPITRE IV

LE ROMAN

Le développement du genre au xviii' siècle. — 1. Lesage; son caractère

Le métier littéraire : accroissement de dignité, diminution d'arL

Le Diable boiteii:i\ Gil Blas : la question de Gil Blas est close.

Originalité du livre. Réalisme pittoresque de la description. —
2. Marivaux romancier. Le roman psychologique et sensible. Le
réalisme de Marivaux. L'abbé Prévost et Manon Lescaut. — 3. Le
roman satirique et philosophique; le roman érudit. Le roman à

thèse : la Nouvelle Héloise. Le roman à la lin du xviii* siècle.

Le roman est le seul genre d'art qui soit en progrès au xviii'-'siècle.

Les grands classiques l'avaient négligé; partant, il n'était ni usé

ni fixé. Abandonné à des écrivains amateurs, à des femmes, il se

trouvait au début" du xviii» siècle libre et souple, sans règles, à

traditions multiples et flottantes, prêta recevoir toutes les formes,

à contenir toutes les pensées. 11 passa au premier plan ])ar la vic-

toire du bel esprit français et mondain sur l'art aniique : il lut

naturel alors que le roman, qui avait toujours eu la faveur des

gens du monde, devînt un des grands genres. "L'élément propre-

ment romanesque, la particularité des noms, des lieux, des faits

flattaient la frivolité du j)ublic, et les besoins d'imagination et de

sensibilité qui commençaient à s'y éveiller.

Le xvn'' siècle avait eu des romans nobles et héroïques, des récits

burlesques et satiriques : entre les deux se trouvait le roman
vrai. Partie du genre héroïque, Mme de la Fayette achemiiia

le roman vers la vérité. Le goût des lectenr.<î y p'ous.sait : les

médiocres romans historiques que donnent les imitatrices de

Mme de la Fayette *, les méchants mémoires apocryphes que

L Mme de Fontaines^ ffistoiri: do la comtesse de Savoie. Mmo de Tencin, Mé-
moires du comte de Comminyes ; le Siège de Calais ; Anecdotes de la cour d'Edouard 11.
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fabrique San.lras île Courlilz ', plaisent, par l'apparenco vraie, par

la nréteiilion d'être vrais, par la conformité .les faits qu'ils racon-

tent avec les faits communs de la vie réelle, et inème avec les

faits particuliers de l'histoire.
, , . ,

La Bruvère, par ses Curactùrcs, développa chez les lecteurs la

curiosité du détail extérieur, des signes par lesquelsM'hommc

intime se révèle. La comédie essaya bien de se mi'ttre d accord

avec cette disposition des esprits; mais la difliculté de représenter

matériellement les formes de la vie, lieux, meubles, costumes,

toutes ces choses où les mœurs générales et les tempéraments

individuels mettent leur empreinte, paralysait l'effort des auteurs,

dans l'état où était encore l'art de la mise en scène; et tout^e

siècle s'écoule sans arriver à créer la pièce réaliste Le roman,

qui n'avait pas à figurer les choses, mais à suggérer 1 image des

choses, n-était pas limité de ce côté dans sa puissance, et ce lut

er.core une raison de la prépondérance qu'il prit.

Ainsi se prépara le roman de mœurs dont Lesage fut le créateur.

1. LESAGE ET S(>\ ' 'Ul, niV'^ ».

Lesage ^ vécut pauvre, obscur el digne. 11 n eut pas d'ambition,

il ue ressemble guère aux gens de lettres du xvin" siècle, si

remuants, si désireux de s'étaler, d'occuper le monde de leurs

personnes. 11 n'aime pas les beaux esprits de son temps, raison-
>•

I. Les Intrigues amoureuses de la France; les M(^moh'es du marquis de Motulnu,,.

et Mirloul les fameux Mémoires de M. d'Artaynan (réimpr., Paris, 18%, iii-l(i), d i.i'i

sont siirlis les Tiois mousquetaires. Au même genre doivent se rapporter it% Mémoires,

de tu comiesae de AI"*, par Mme àf. Murât.

'Z. Biogi'aphie: Alnin-Reno Lesagu, né à Savzeau (Breiaprne), en 1668, vint faire son

droit à Paris, fut reçu avouai, se maria eu IC'Ji : rien jusqu'ici ne confin'ni' la lép'eniJe

qui vont qu'il ail eu un emploi daus les fermes. U écrivit pour vivre. Il travailla

pour la Foire et pour les Italiens, (it clos romans, traduits, ou imités, ou inspirés de
l'espagnol, et divers recueils de penres très mêlés. En 1713, il se retira à Boulogne-
sur-Mor, où 'il avait un lils chanoine; il mourut en MAI. Il était devenu sourd d'assez

bonne heure.

tdMXons: Lettres d'Aristénète (fi&ile. trad. est son premier ouvrage), 1695; Théâtre
espat/not, 1700; te Diable boiteux, Paris, 1707; 3" édit., Paris, 1726; Turcaret, Paris,

1709; Théâtre de la Foire, 10 vol. in-12, 1737; Cil Hla.i, 2 vol. in-l-?, 1715; 3' vol.,

172-4
;
4" vol., 1735 : complet, Paris, 17i7; Guzman d'Alfarache, 173-2; Estenanille

GomaUs, \'iM\ le Bachelier de Salamaiique, 1730. Œuvres complètes : Paris, Kc-
nonard, 1-2 vol. in-8, 1821.

A consulter : L. Clarolio, Lesage romancier, d'après de riouveaux documents. Paris,

in-S, 1890. K. Lintilhac, Lesage (Coll. dos Gr. Koriv. fr.), Ilaohotto, in-18, 1S'.)3. ]i:ir-

berel, Lesage et le théâtre de la Foire, Nanc^y, 1887. F. Brunotiore, Histoire et litté-

rature, l 11; Études critiques. 3* série. E. Faguet, A'I'///" siècle. -- Pour loui le

'chapitre A Lrbr.-'nn. le fhimun au XV/lf siècle, 1898.
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neurs et critiques; il ne manque guère une occasion d'égrati-

pner Voltaire. II n'a pas du tout l'humeur philosophique. Il n'en

veut ni à la religion ni à la société; il traite comme travers des

personnes et des classes, ce que les autres attaquent comme vices

dos institutions; il fait le moraliste, et non le sociologue. Il n'a

pas confiance dans la raison : il croit ([u'elle n'est pas de force h

régler la pratique. S'il n'est pas psychologue profond et original,

il est du moins observateur attentif des effets réels de la vie

morale; par là il est homme du xvii^' siècle plutôt que du xviii'^^

11 l'est aussi par la prédominance de l'instinct artistique : il ne

vise quà rendre ce qu'il a vu; il n'a pas d'intention polémique ni

d'esprit de propagande.

11 n'est pas de son temps non plus par le choix de ses modèles,

de ses sources et de ses sujets. Il tourne le dos à son siècle, qui

regarde vers l'Angleterre : pour lui, c'est à l'Espagne qu'il s'adresse.

En cela, il n'était même pas classique. On a beau signaler tout le

long du règne de Louis XIV de nombreuses imitations et traduc-

tions d'oeuvres espagnoles, il n'en est pas moins vrai que de 1660

à 1707 aucune grande œuvre n'accuse cette origine, i/art classique

a rejeté les modèles espagnols à la basse littérature; et l'on peut

encore rapporter à la défaite du goût classique cette singularité,

qu'un disciple de Molière et de La Bruyère se fait l'héritier des

Chapelain et des Scarron par sa prédilection pour la littérature de

l'Kspagne. Il est vrai qu'il y trouvait un avantage : cette liftéra-

ture était un inépuisable magasin de cadres, de formes, d'aventures,

de figures, qui permettait à Lesage de travailler rapidement. C'était

pour lui un grand point.

Car il apporte dans la vie littéraire un fait nouveau, considé-

rable en ses conséquences. Jusqu'ici du moins, ce n'étaient que de

pauvres diables d'écrivains, sans talent et sans gloire, qui avaient

vécu au.x gages des libraires. Lesage, par indépendance, par

dignité d'homme, n'attend ni les pensions ni les cadeaux ni les

sinécures, que procure la faveur des grands. Il entend vivre de sori

travail. C'est d'une belle âme. Mais l'art y perd. Car la vie maté-

rielle soumet à ses nécessités le travail littéraire; le besoin d'ar-

gent règle la production. De là les œuvres bâclées, la copie dilîuse,

les volumes bourrés : chaque feuille d'écriture est un capital créé.

La tentation est grande d'entasser volume sur volume, de délayer,

de répéter; il faudra beaucoup de force d'âme pour mûrir pendant,

dix ans un petit livre. L'ouvrage des écrivains perdra en densité I

ce qu'il gagnera en volume. Lesage est le premier exemple d'un

grand écrivain qui se fait de son talent un moyen d'existence

régulier. Aussi, parmi ses nombreux romans, n'y a-t-il que deux

œuvres qui comptent : encore ne sont-elles pas sans bourre.
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Le Diable boilcux, dont le cadre et le litre étaient pris à l'Espa-

gnol Guevara, mais où l'invention devient plus personnelle à
mesure que l'ouvrage se développe, gafjsnerait à être allégé de
plusieurs nouvelles et de nombreux portraits. Tel qu'il est, il eut

un immense succès; et, en somme, il le méiite. C'est, sous une forme
propre k caresser l'imagination, une répétition des Carnclèrcs de

La llruyére. Lesage fait défiler sous nos yeux un long cortège

(roriginaux, ridicules ou odieux. Cela n'ajoute pas grand chose,

rien du tout même, à ce que les moralistes du siècle précédent

nous ont dit des vices, des passions, des travers de l'Iiommc.

Mais, si ce n'est neuf, c'est vrai, c'est vif, c'est anmsant. Ces vices,

ces passions, ces travers, Lesage les habille curieusement, exac-

tement; habillés, il les fait mouvoir, agir; il les explique par leurs

elfels. Nous voyoïm : là est le mérite original de Lesage. Un degré

de moins de profondeur, quelques tons de plus de pittoresque,

voilà le Diable boiteux, comparé aux Caractères.
'

Gil Blas est identique au Diable boiteux, avec la différence

d'un vaste tableau à une légère esquisse. 11 y a eu pendant plus

d'un siècle une « question de Gil Blas », qui a exercé les savants

de tous les pays; cette question était : Lesage a-t-il, oui ou non,

copié un original espagnol? La question est résolue aujourd'hui,

de telle façon qu'il n'y a pas à y revenir. L'original espagnol,

qu'on prétend disparu, n'a jamais existé. Lesage a utilisé des

sources que nous avons encore. L'idée première de son roman, la

préface, le, cadre, quelques aventures viennent du Marcoa Obrcgun

de Vicente Espinel. Ajoutons les autres romans picaresques, Guz-

mn» dWlfarache, Estehanillo (i(mzalez,eic., les innombrables comé-

dies, toutes les richesses enfin de la littérature narrative et dra-

matique de l'Espagne : ajoutons le Voi/age de Mme d'Aulnoy, les

Heclierches historiqnoi et géticatogiques des Gi'arids d^Espagne d'imhof,

VKtat présent de l'Espagne de Vayrac, des mémoires politiques et

des pamphlets relatifs aux règnes de Philippe 111 et Philippe IV,

des cartes géographiques. Nous trouvons là l'explication de tout

i e qu'il y a d'Espagnol dans (iil Blas, exactitude topographique,

vérité historique, connaissance des mœurs, couleur locale. Mais

lien de tout cela, comme l'a fait remarquer, je crois, M. Brune-

tiéiT', ne rend raison du succès de Gil Bla^ Si Gil Rlas est devenu
une des pièces de ce qu'on peut apjjeler la littérature universelle,

'l si Marcos Obregon, et tous les autres romans picaresques, sont

n^slés purement espagnols, c'est par ce que Lesage a mis dans son

œuvre de français et d'humain. La meilleure partie de son livre

lui a|)partient en propre.

Un a peine à imaginer la bizarrerie extravagante des aventures

que tes romans picaresques des Espagnols nous offrent, la
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grossièrelC répugnante des mœurs, l'acre goût de torroir de la

satire et de la plaisanlcric. C'est do là que viennent dans lUl Blas

toutes ces insipides histoires de voleurs, ces friponneries longue-
ment machinées et minutieusement narrées, enfin tant d'ennuyeux
chapitres qu'on feuillette avec déj^oût. Mais partout où l'on aime
à s'arrétei'. partout où l'on trouve une line satire des sottises

humaines, de chaudes peintures des mœurs du temps, soyez sûr

que les sources de Gil, Blas doivent se chercher dans la littérature

française, et dans la société française. Ces précieux, ces comé-
diens, ces gens de linance, auprès desquels Lesage nous introduit,

ont existé chez nous. Dans l'exploitation de ses modèles, puisque
modèles il y a, Lesage se laisse guider par sa connaissance de la

réalité prochaine, de l'homme vu dans le Français.

La première partie du roman, publiée en 171.^u été écrite dans
les derniers temps de Louis MV : ce ne sont que des scènes de la

vie_privée. Le hls de l'écuyer et de la duègne part de la maison
paternelle, chargé d'une science qui n'a rien de pratique, curieux
et candide, gonflé d'espérances et ivre de liberté. La vie va former
ce '( niais » et rabattre son vol : un peu d'instinct, beaucoup de
poltronnerie l'écarteut de la grosse malhonnêteté; il cède à l'occa-

sion ou à la nécessité, mais, tout compte fait, il aime mieux faire

fortune sans risquer les galères ni l'infamie. Dans les compagnies
étranges où le sort le jette, il apprend combien Gil Blas est peu
de chose dans le monde, que le monde n'a pas pour principale

affaire de contenter, d'admirer Gil Blas. Sa vanité lui attire de

dures disgrâces : il comprend qu'elle est un piège où nous nous
prenons nous-mêmes ; il s'instruit à la rendre intérieure. Il acquiert

Ihabitude de se méfier des autres et de lui. Le hasard d'une

bonne action qu'il n'a pas méditée le fait intendant d'une riche

maison, aimé de .ses maîtres. Il y vivra paisiblement, grassement;
il pourra presque s'enrichir sans voler, et il mourra à peu près

honnête homme.
Mais, en 1725-, le troisième volume jette Gil Blas hors de la

maison de don Alphonse, dans de nouvelles aventures, dans un
monde plus relevé : le tableau de genre s'agrandit en tableau d'his-

toire. Gil Blas devient le favori du duc de Lerme ; et nous pénétrons

à la cour, par la petite porte, il est vrai, et les couloirs dérobés.

Nous voyons l'envers et les dessous de ces imposantes machines
qu'on nomme ministère, administration, gouvernement, leségoïsmes

éhontés, la basse corruption, les intérêts sorilides, qui sont les res-

sorts des grandes affaires. Que s'est-il |)assé de 1714 à 1725? Lesage
a-t-il mis la main sur des documents inconnus? Non, il y a simple-

ment que la Régence a passé, en son débraillé, dans sa cynique

imr jdence, étalant ce que la majestueuse personne de Couis XIV
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cachait : il y a que Lesage a vu l'abbé Dubois gouverner IcRèpent,

ttuiilis ipie Philippe V avait Albéroiii. Ces scandales s'éloigtKMil :

Klciiry assou[)it les affaires, les remet dar)s un train de moyenne
honnêteté on de silence discret. I.esaye publie en 173."5 la fin de son

loman : il n'-pcte la vie poliliiiiie de (iil Blas, et le présente avec

Olivarès dans les nif'mos rapports où il était avec Lerme. Mais tout

est changé dans celle ré pé lit ion; le ministre est honnête, le favori

est honnèle; on tâche de faire le mitnix possible les affaires du

roi et de l'I'^tal. Ii"c;j[oïsnie est réduit au miiiiiinim nécessaire à la

vérité. 11 est visible que l'auteur, depuis onze ans, a pris une meil-

leure idée du personnel qui fifonverne.

La composition du roman est faible : il est difdi-ile qu'il en soit

autrement dans une œuvre publiée en trois fois, de di.x ans en dix

ans. Lesage a yardé le procédé de Mlle de Scudéry, celui qui

permet de développer un sujet en dix tomes. Chaque |>ersonnaf.!C

raconte son histoire à un moment ou à l'autre; et il y a bien

des aventures où Cil Blas n'est jeté que pour donner occasion à

quelqu'un de paraître et de narrer sa vie. On retrancherait la

jikipart de ces histoires sans dommage pour le roman. Il y a bien

/des aventures, aussi, dont Cil Blas est le vrai héros, et dont la

'suppression ne ferait rien perdre à l'ouvrage. Nous touchons ici

au grand défaut de la conception de Lesage.

11 est d'usage de louer l'invention du caractère de Gil Blas : ce

garçon qui est si peu héros de roman, bon enfant, sans rîialice,

sans délicatesse, sans bravoure, mais admirablement résistant par

le manque même de profondeur, qui ne prend jamais la vie au

tragique, qui se relève et se console si vite de toutes ses disgrAces,

toujours tourné vers l'avenir, jamais vers le passé, toujours en

action, jamais rêveur ni contemplatif, que l'expérience mène
rudement de la vanité puérile à l'égoisme calculateur, et qui finit

par s'élever assez tard à une solide encore qu'un peu grosse

moralité; ce personnage-là, dit-on, c'est notre moyenne humanité.

II me semble qu'il faut prendre garde de trop louer l'idée philoso-

phique qui a déterminé le caractère de Gil Blas, Ce n'est, si je

puis dire, qu'un caractère h tiroirs. Lesage l'a fait assez vaste

pour contenir tontes les aventures, assez souple pour relier les

plus diverses. Si Cil Blas a tint d'é(|uilibre ^t de ressort, c'est

qu'une fois l'aventure achevée, heureuse ou malheureuse, l'au-

teur a hâte de l'engager dans une autre. Le personnage s'éparpille

dans cette multiplicité d'incidents et d'actions, (iil Blas n'a_p_as,.

ou n'a qu'à un degré in.çuffisant, les deux conditions essentielles

d'un caractère, la personnalité et Ijdentité. A sa définition, il

manque ce qu'on appefle la différence : il n''à' que le nom d'indivi-

duel; autrement, il est tout le monde. Par suite, rien n'avertit,
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?aiif lo nom, quo ce soit le même hommo qui est dans la caverne

lies voleurs et clans le palais d'OIivarès : aucune nécessité psycho-

logique ne lie les diverses aventures du personnage. Comme on
peut en retrancher, on pourrait en ajouter ind(Tmimont.

La grande alTaire de Lesage est de peindra les mœiu's : son
roman est une galerie de tableaux, souvent charmanTs "ef' vrais,

Son originalité est de noter toutes les choses extérieures par les-

quelles-fes^ hommes _se_ révèlent; ce sont d\Thôfd leurs actes, et

leurs paroles, puis leur geste, leur physionomie, toute leur appa-
rence physique, puis leurs habits et leur train de maison, leur loge-

ment, leurs meubles, leurs repas; c'est leur profession : Lesage,

avant Diderot, n'oublie jamais de faire entrer la condition dans la

composition du caractère. En un mot, Lesage est un réaliste, un
des grands artistes que nous ayons en ce genre. Il est exquis de

vérité pittoresque, en peignant le diner d'un chanoine ou la figure

d'une duègne. Il pousse plus avant dans la voie indiquée par La
Bruyère ; il recule les réalités intérieures et intelhgibles, et il amène
en pleine lumière les réalités sensibles. De là la médiocre profon-

deur de son observation psychologique : le réaliste qui s'attache à

garder aux choses extérieures tous les accidents de leur individua-

lité, est forcé de se tenir aux vérités moyennes de la vie de l'àme.

Pour que ses peintures soient comprises, il faut qu!il soutienne la

jiarticularité physique par la généralité morale. Il se contente

d'utiliser les vérités acquises, et qui sont du domaine commun.
Au réalisme de Lesage se rattacbe encore la mêdîôcre élévation

de son œuvre : il se dégage du livre une philosophie expérimen-

tale, qui intéresse Fégoïsme dans la moralité, une sagesse terre à

terre, d'autant plus vulgaire qu'elle est moins amère et plus

riante, Lesuge n'est pas de ceux que la vision du réel oppresse. Il

voit nombre de coquins, de fripons, de demi-coquins surtout et

de fripons miligé.s, parmi lesquels surnagent quelques honnêtes

i,'ens : il voit partout des instincts brutaux ou des vices raffinés,

l'intérêt et le plaisir se disputant le "inonde, et ne laissant guère de

place au désintéressement et à la vertu. H sait de quoi est fait ce

qu'on appelle dans le monde un honnête homme, et il ne compose
jjas le sien d'éléments bien délicats, lit ainsi, jusque dans la con-

ception morale que semble exprimer la dernière partie du
roman, Lesage ne dépasse pas le possible et le réel : on ne saurait

dire que Gil Blas soit un idéal; il arrive à être à peu près la

moyenne d'un honnête homme, après avoir été un peu au-dessous.

Une chose qu'il faut louer presque sans réserve chez Fxsage,

c'est le style, naturerjusqu'à la négligence, et pourtant plus tra-

vaillé qu'il ne semble d'abord, léger M fort tout à la fois, piqiianlj_

imprévu, abondant en traits, ayant le relief et le mordant du
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style dramatique. Ce style est d'un caractère à peu pri^s constam-
ment satirique.: très rarement, il est tout à fait objectif. Mais la

satire de Lcsage est pittoresquej^ellc est une j)einlure des hommes
et de la yiej et c'est p'ar'TS'^ue Lesage est au xviii" siècle le véri-

table béritiej de Molière et de La Druyère, ii l'exclnsion de tous ces

auteurs de comédies qui ne savent que diriger des épigrammes
pincées contre les nia-tirs sans les représenter au vil".

2. MAIUVAMX nOM/VNCIER. I-'AnUÉ PltÉVOST.

Le réalisme de Lesage était incomplet, limité précisément parle

cadre qu'il avait choisi. Plaçant son action en Espagne, il s'obli-

geait à tout imaginer : rien de ce qui était exact n'était « d'après

nature », puisque Lesage n'avait pas vu l'Espagne, et ce qui était

« d'après nature » ne pouvait être exact, puisque les mœurs fran-

çaises ne pouvaient passer dans une action espagnole sans un

certain arrangement. Avec Marivaux ', le roman fait un grand

progrès par cela seul que la Vie de Marianne et le Payaan parvenu

se passent en France, à Paris.

Malgré la composition lâchée, et l'inachèvement des deux
œuvres, il y a progrès aussi dans la conception et le développe-

ment des caractères i)rincipaux. Le nombre des aventures est

réduit, et toutes les aventures aident le personnage à se carac-

tériser. Ni la personnalité, ni l'identité ne font défaut à Marianne

et ;\ Jacob. Marianne est une petite personne, honnête d'instinct,

tine d'esprit, sensible, vaniteuse, coquette : un type féminin, mais
une l'enime. El Jacub est un Champenois rusé sous des formes

naïves, âpre au gain, sous sa ronde bonhoniie, patient, énergique,

sensé, d'une grosse probité sans délicatesse, exploitant sans scru-

pule les vices qu'il méprise. C'est un homme, lui aussi, ce n'est plus

l'humanité.

(lomnie Gil Blas, Marianne et Jacob sont chargés de nous mon-
trer les milieux qu'ils traversent, l'une d'enfant trouvée devenant
demoiselle de boutique, mise au couvent, lancée dans le monde,
s'acheminant à un riche mariage; l'autre, de laquais s'élevant à

la condition de f(;rmicr général. Ces deux existences, la dernière

surtout, ré[)Oiidenl mieux ([ue celle de (iil HIas aux conditions de

la vie réelle, et par conséqiiiMit à celles du roman réaliste.

La peinture de mœurs, ilic/ Marivaux, est d'une précision très

poussée. L'intérieur des demoiselles Habert, dans le Paysan parvenu,

est un délicieux tableau, d'où se dégage une disciète ironie : il

y a là des demi-teintes, un demi-jour assoupi, dont l'effet est

1. Cf. chap. II, 1, et la iioltj 1, p. 053.
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exquis. Plus violente est, dans la Vie de Marianne, la peinture de

la boutique de Mme Dutour. Mme Dutour, bruyante, indiscrète,

sans tact, colère, foncièrement bonne et serviable, est un type

populaire merveilleusement attrapé : sa dispute avec le fiacre est

d'une intensité brutale, d'une vérité canaille qui n'ont pas clé

d-'passées. Le réalisme de Marivaux est bien plus objectif que

celui de Lesage : la satire s'y enveloppe, jusqu'à disparaître dans

l'i^xpression impersonnelle.

Mais, tel que Marivaux nous est apparu dans son théâtre, il est

aisé de deviner que la peinture des mœurs et des milieux ne

l'occupera pas seule dans ses romans. Ce sont en effet des pièces

d'analyse psychologique, des études de mécanisme mental d'une

infinie délicatesse, où la minutie des relevés aboutit parfois, surtout

dans la 17e de Mariunne, à une prolixité fatigante. Pour se donner

carrière avec vraisemblance, Marivaux a gdopté la forme de l'auto-

biographie. Jacob est plus simple, aussi s'analyse-t-il moins : mais

Marianne, dans sa petite personne, est infiniment compliquée.

Elle nous explique par le menu, délicieusement, ce qu'il y a de

rouerie native dans l'innocence d'une ingénue, et ce qui, dans

une bonne nature, peut s'épanouir de férocité coquette : lisez la

la scène de la première messe où Marianne, en toilette, fixe l'admi-

ration des hommes et la jalousie des femmes. Comme elle lit en

elle-même, Marianne est fine à déchiffrer les autres : elle fait des

portraits, qui feraient honneur à un psychologue; il y a bien

du cailletage féminin dans l'abondance de son développement,

mais bien de la précision fine sous le cailletage. Marivaux, qui

n'aime pas les dévots, démonte leurs manèges d'une main impi-

toyable : tout le patelinage de M. de Climal, ses ruses pour venir

à bout de Mariaime, ses précautions pour assurer et son honneur
et sa conscience, tout cela est peint de main de maître. C'est

peut-être dejiuis Tartufe le seul hypocrite qu'on ait réussi à mettre

debout. Dans le Paijsan -parvenu, vien de plus comiquement humain
i|ue la façon dont l'affection pour un beau garçon s'insinue chez

une vieille fille dévote.

Le roman de Marivaux, dans ces analyses, reste toujours plus.

près de la réalité que sojv.tjiéatre. Sans doute, la liberté des

mœurs du xviii'-' siècle ne s'y représente pas expressément, et Mari-

vaux — c'est du reste à .son honneur — ne tient pas lieu de Cré-

billon fils ou de Laclos '. Cependant l'immoralité foncière du temps

1. Contes dialoi/ués de CrélAllon fils, Paris, Quaiitin, in-8, 1870; Claude-Prosper

Jolyot de Crébillon, lila du potHe tragique (1707-1777). — Choderlos de Laclos (17-11-

1803), tes Liaisons danyereuses, 4 vol. in-12, 1782. — A consulter : F. Caussy,

Laclos, 1005. — Crébillon fils et Laclos sont deux hommes de talent. Les Liaisons

dangereuses sont un chef-d'œuvre d'analyse {H" éd.).
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se trahit dans son roman par le niômo parfum de sensualité que
nous avons setiti dans son Ihûatre; mais ici il est plus acre cl

|iiiis forl. Marianne est une jolie lille qui fera son chemin par sa

ligure, (|ui le sait, qui le veut. C'est pis encore pour Jacoh : les

femmes font la l'ortun'" de ce laquais. On ne sent pas une réserve

de l'aulcur sur ces mujjcm de pu7-tHmi)\

Marivaux, dans l'ensenihle de la littérature européenne, fait la

transition (KAddison à Richardson. C'est bien l'homme qui a

essayé d'acclimater en France le journal moral à rimilation du
Spectateur : Marianne et Jacob sont d'infati^jables moralisateurs.

Ils ne nous font pas pràce d'une des conclusions de leur expé-

rience. D'autre part, Marivaux a été chez nous un des fondateurs

de la sensibilité littéraire : la satire se retire devant Taltendrisse-

ment; surtout dans la Vie de Mariaime, le touchant, le pathétique

abondent; rhéroïne est un cœur sensible, et toute^ les pages

importantes de sa vie sont trempées de larmes. Seulement, chez

Mai jvaux, ce n'est pas un jeu, une rhétorique : c'est la pente de sa

nature et de son talent.

Manon Lescaut est une contemporaine de Marianne et de Jacob.

L'histoire de Manon est la seule œuvre qui subsiste de l'abbé

Prévost '. hiutile de raconter la vie décousue, inquiète, désor»

donnée de l'écrivain. Son œuvre, vaste et improvisée, sent la copie

entassée pour vivre : ce sont des compilations historiques et

géographiques, des romans romanesques, parfois sombres et mélo-

dramali(ines, toujours sentimentaux et moralisateurs à outrance.

L'abbé Prévost fut un des plus actifs vulgarisateurs de la liltéra-:

ture anglaise. Dans son journal le Pour et le Contre, suivant

l'exemple des journaux littéraires rédigés par les réfugiés do

Hollande, U s'occupe beaucoup de l'Angleterre; c'est lui qui plus

tard met en fiançais l'omt'la (1742) et C/arJsse Hf/r/ouie (1751).

Dans toute cette production, malgré l'inlérêt de certaines pein-

tures de mœurs et de certaines parties de sentiment, il n'y a vrai-

ment que Manon Lescaut qui compte. Ce petit chef-d'uuivre fut écrit

1. A. -F. Prévost d'Exilés (1697-1763). novice chez les Jésuites, volontairo à l'armée,

revient aux Jésnites, retourne a l'armée, f.iit profession et re(;oil la prêtrise c.het les

FJénédictins de la Réforme du Sainl-Manr, qui l'emploienl ;i eiiseijj[ner, à pràr.lii;r,

puis, à Saint-Germain-des-Prés, nu travail de la GalliaChrittania. Il s'enfuit on 1728

en Anpielerre, en Hollande, de lii ronlrc en Ffance en ITU, avec la protection du
priiir.e de Ci>nti, dont il devient aiiin6iiier. Son premier roman commenta à paraître

en 1728 : Mémoires et aventures d'un homme de qualité qui s'eit retiré du monde,
auloblopfrapliie romancéfi; puis en 1731, Cléveluud: en 1735, le Doyen de Killerine.

L'/iistoirc du chevalier De» Grieux et de Manon Lescaut parut en 17^1, pet. in-I2

{7« vol. des Mém. d'un h. do quai.). Le journal le Pour et Contre parut de 1*33 à

1740, 20 vol. in-l"2. Prévost rédigea aussi le Journal étranger en 1755. — Éditions :

Œuvres choisies, P.Tris, 1783 cl suiv.,5'i vol. in-18 ; ISIOet suiv , r)5vol. in-8, - - A consul-

ter : n. Harrisse, l'Abbé Pr., histoire de sa vi.» et de ses œuvres, Paris, 1890, in-lS.

V. Schroîdcr, l'Abbé Pr , sa rie, ses romans, 1899.



LE ROMAN. 677

en dehors de toute influence anglaise, pUisiours années avant que

Richardson eut publié Prtjne7rt. C'estune u'uvrede sincérité échappée

à un faiseur, qui oublia ce jour-là ses habitudes de dilliision

larmovanle et prêcheuse. Prévost a l'ait celte simple histoire avec

quelques souvenirs de sa vie orageuse : il l'a contée rapidement,

sans dissertations et sans gros eltets, avec un naturel qui donne la

sensation de la vie même.
Et pourtant cet ouvrage contient quelque chose de rare dans

la vie, et que le roman avait rejeté depuis Mme de la Fayette

comme une pure idée de roman : il y a une grande passion, une
passion qui absorbe deux êtres, dévorant leurs âmes et leurs

existences. Mais les circonstances de cette passion, les actes des

êtres qui en sont possédés, font de cette rare passion une réalité.

La passion n'est pas ici quelque chose de mystérieux, de magique,
qui élève l'homme au-dessus de l'humanité, qui l'alTranchisse

des conditions cotnmunes de l'existence : la passion, pure et

souveraine, est aux prises avec les petitesses des caractères et

les misères de la vie. Les nécessités intérieures et extérieures font

qu'elle dégrade et Manon et Des Grieux, précisément par son irré-

sistible puissance. Leur dignité, leur honneur lour commandent
de se séparer : ils s'aiment tant qu'ils s'avilissent par la persis-

tance de leur amour. Des Grieux consent à tout, à tout ce qu'un

homme devrait refuser, pour garder Manon. Manon est une petite

fille sans instinct moral, qui ne sait qu'aimer son chevalier. Il n'y

a qu'une chose quelle ne puisse faire pour lui : c'est d'être pauvre,

mal vêtue. Tout le roman est dans les révoltes de l'honneur chez

l'homme, dans lefTort de la femme pour accorder l'amour et la

coquetterie.

Autour du couple, mettons les convoitises des hommes qui ont

de l'argent, la cupidité brutale d'un soldat ivrogne, joueur, escroc,

frère de Manon, qui s'en fait l'exploiteur : nous aurons ce roman
réel plutôt que réaliste, pathétique sans déclamation, expressif

sans dessein pittoresque, et qui, malgré le sujet, malgré les héros,

malgré les milieux, reste chaste; l'auteur n'a eu aucune pensée

brutale ou polissonne : il n'a vu que la puissance de la passion

qu'il voulait peindre. La lecture de Manon Lescaut est plus inno-

cente que celle- du Paysan parvenu.

3. LE nOMAN PHILOSOPHIQUE.

L'esprit philosophique ne manqua pas de s'emparer du roman
et de le faire servir aux intérêts de sa propagande. Pour gagner
les gens du monde, aucun genre ne convenait mieux.

La recette du roman philosophique est assez simple : deux
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ingrédients, l'esquisse satirique des mœurs, la description polis-

sonne de la volupté sensuelle, servent à masquer la Ihùse philo-

sophique. On peut dire que Montesquieu dans ses Lettres persnnes

a créé le {j;cnre. L"Oncnt, Turquie, Perse, Inde, Chine, deviendra d<

plus en plus à la mode; et nombre d'écrivains y placeront leur

action romanesque, on y trouve un double avantaf,'e : les mœurs
orieulalcs donnent tonle liberté à i'imayinalion i;rivoise;de plus,

on osl dispensé de peindre les mœurs avec exactitude.

Chaque philosophe met sur le roman l'empreinte de son tem-
pérament comme de sa doctrine : Voltaire y porte son ps|)rit mor-
dant, sensé, léger, son ironie dissolvante et meurtrière, peu de

sensibilité, peu de tirades; il excelle à trouver les laits menus,
secs et précis, qui font apparaître l'absurdité d'une opinion.

Diderot pense, déclame, argumente, s'abandonne à son imagina-

tion fougueuse et cynique, verse péle-méle les vues ingénieuses,

profondes, fécondes, sur la littérature, la société, la morale, les

effusions ardentes d'une sensibilité lyrique, les impiétés énormes
et les obscénités froidement dégoûtantes. Saurin, Duclos, Mar-
montel, une foule d'autres font passer leur esprit aiguisé ou leur

philosophie ronllanle dans des récits, dont quchiues-uns ont fait

grand bruit en leur temps, et nous paraissent les plus ennuyeu.\

de tous aujourd'hui. A l'imitation des philosophes, un érudit,

l'abbé Barthélémy, se sert du roman pour vulgariser la connais-

sance de l'antiquité hellénique
;
par malheur, la faiblesse de l'in-

vention littéraire lait tort à la solidité de l'érudition, à la probité

des recherches, à l'intelligence des interprétations.

La ISouvelle Héloise • est, avant tout, un roman philosophique :

une foule de thèses sociales et morales sont posées, discutées,

résolues dans des lettres particulières; et le roman lui-même,

dans l'ensemble de son développement, démontre une des thèses

favorites de Jean-Jacques. Nous aurons à voir la place qu'il tient

dans l'œuvre et le système du philosophe. Mais, au point de vue

seulement du genre et de la forme d'art, la Nouvelle IhHoise est

considérable. On a fait déjà des peintures de la vie intime et

domestique : jamais on n'a représenté avec une gravité si sérieuse

les occupations du ménage, les soins, les devoirs de la maîtresse

de maison, les actes, les aspects de la vie du propriétaire. Il y a

ici une intimité que le roman n'avait pas encore atteinte.

En second lieu, la nature fait ici son entrée. Lesage, Marivaux
ont représenté des viiiienx : mais ils n'y ont cherché que l'homme,
ils y ont i-elevé tous les indices caractéristiques d'une vie ou
d'une société. Rousseau fait place à la nature pour elle-même :

1. Cf. pluB bas, I. IV, cbap. v.
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il a montre en face de l'honmie, autour de l'homme, douce ou

triste à scsj^cns; il en fait le cadre et l'accompagnement des

souffrances et des joies humaines, qui y ressortiront plus puis-

santes'.

I^a composition se serre, devient plus logique, partant plus vraie,

puisque la liaison des phénomènes est un élément fondamental
de notre croyance à la réalité des choses. Rousseau nous déve-

loppe une vie. Lesage et Marivaux l'ont fait sans doute; mais
Lesage nous donnait une collection d'épisodes, Marivaux une suite

d'aventures : Rousseau nous fait assister à l'évolution des con-

sciences. Si peu psychologue qu'il soit, il dépasse ici le psychologue

Marivaux. Enfin, parmi tant de romans philosophiques, la JVo«<i;('//(;

Ik'loise a un caractère particulier : c'est la première fois qu'un

romancier exerce à ce titre la fonction de directeur de conscience;

et par là Rousseau découvre à ses successeurs une puissance nou-

velle du genre.

Sous l'influence de Rousseau, à qui on laissera comme toujours

ce quil a de meilleur, le roman se fera sensible à outrance, et

se remplira de bavardage humanitaire. Reslif de la Rretonne -

délayé les idées du maitre dans des œuvres aussi vulgaires que
nombreuses; il n'appaitieut presque plus à la littérature, et je ne

le nommerais pas sans le réalisme intime et sérieux de quelques

parties de Momieur Nicolas. Et tandis que Florian dévie vers la

fade idylle ^ le goût des tableaux rustiques éveillé par Rousseau,
Rernardin de Saint-Pierre olTre une nature inconnue et lointaine

à la curiosité de ses contemporains : avec Paul et Virginie, nous

le verrons, commence à s'opérer une révolution esthétique.

). Cl'. D. Moriicl, le Sentiment de la nature en France de J -J. Rousseau à Bernar-

din de Snhit-Pierre, 1907.

2. Restif de la Bretonne (1734-1806), ouvrier k l'Imprimerie Royale : Le Paysan
perverti, 4 vol. in- 12, 1776; Monsieur Nicolas, ou le Cœur humain dévoilé, 16 vol.

in- 12, 1796-1797.

3. l.e chevalier <ie Florian (1755-1794), page du duc de Penlliièvre, puis ofûcier do
dragons : Galatée, 1783; Numa Pompilius, 1186; Estelle, 1788; Gonzalve de Cordoue,

1791; Fables, 1792. Œuvres. Paris, 18-20-1824, éd. stéréotype, 20 vol. in-lS. —
A consulter : L. Claretie, Florian (Classiques populaires), Lecène et Oudin, 1888.





LIVRE III

LES TEMPÉRAMENTS ET LES IDÉES

CHAPITRE I

UN RETARDATAIRE : SAINT-SIMON

l.Vie, humeur, idées. Composition des Mémoires. — 2. L'artiste.

Un des contrastes les plus frappants que présente le xviii'^ siècle,

c'est Saint-Simon contemporain de Voltaire et de Montesquieu :

les Mémoires sont rédigés dans les années où paraissent les Lettres

Anglaises, où se forme VEsprit des lois. Jamais homme ne fut moins

de son siècle que le duc de Saint-Simon ' : par ses idées, c'est

un féodal: par son tempérament, il est notre contemporain. Ce

duc gothique est le plus moderne artiste de la littérature anté-

rieure à la Révolution, 11 fait penser à M. d'Epernon et à Michelet.

i. CARACTÈRE DE S.4INT-SIM0N.

Né en 167o, d'un père très vieux, qui devait sa fortune et son

litre à Louis XIH, il grandit loin de la cour de Louis XIV, parmi

les souvenirs de l'autre règne, dans une dévo 'on attendrie au feu

1. Éditions . Mémoires, éd.princeps, 21 vol. in-8, 1829-i830; 2" éd. Chéroel, 20 vol.

in-12, HuchcUe, in-lij, 1872; éd. de Boislislo, en cours de piihl., 14 vol. iu-S, 1879-

1900 (Coll. des Gr. Écr.), Hachelte; Écrits inédits, éd. Feugère, llacheUe, 8 vol. in-8;

Projets de gouvernement du duc de Bourgogne, Mémoire attribué U Saint-Simon, éd.

P. Mesnard, Paris, Ilaclietle. ÎS69. — À consulter : Taiiio, Essais de critique et

d'Iiisioire; E. Faguet, les Grands Maîtres du .\vii« siècle, Paris, in-12, 1885; G. Bois-

sier, Saint-Simon, Hachette (Coll. des Gr. Écriv. fr.), in-16, 1892; le P. Bliard, de la

G. de J., les Mémoires de Saint-Simon et le Père Tellier, in-8, Paris, 1891,
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roi, au « roi des ^gentilshommes », qui enveloppait une sourde
aversion [lour le roi des commis. Mous(juetaire gris à dix-sepl ans,

niestrc-de-camp de cavalerie, il est di-missionnaire en 1702, de
dépit de n'avoir pas passé brigadier : le roi, qui à celte date avait

plus que jamais besoin d'ofliciers, et qui n'aimait pas les esprits

si prompts à lixer leur droit, ne lui pardonna jamais d'avoir quitté

l'armée. C'est une des caractéristiques de l'organisation sociale de
ce temps, que cet homme mal vu du roi, et qui n"aimait pas le roi,

ait vécu plus de quinze ans près du roi, sans songer- à quitter,

sans qu'on songeât à le renvoyer, parce que, (^lant duc et pair, sa

place était là. Môme après Sci lettre anonyme à Louis XIV, si élo-

quente et si dure, soupçonné et, dans l'esprit du roi, convaincu

de l'avoir écrite, il resta à la cour. Il fut de la cabale du duc de
Bourgogne, et put fonder de liaules espérances de fortune sur le

prochain règne : la mort du prince le fit désespérer du bonheur
public et du sien. Mais le duc d'Orléans l'aimait et l'estimait .

Saint-Simon fut appelé au conseil de Régence; son rôle n'y fut

important que dans les circonstances oii ses rancunes servaient les

idées ou les intérêts du gouvernement, dans la substitution des

conseils aux ministres, dans la déchéance des princes légitimés.

Le grand acte de la vie pubJique.de Saint-Simon fut son ambas-
sade de 1722 : mission tout honorifique qui consistait à demander
au roi d'Espagne la main de l'infante pour Louis XV. Après la mort
du r^égent, Saint-Simon se retire : il vit jusqu'en 1755, dans son

hôtel de la rue Saint-Dominique et dans son château de la Ferté-

Vidarae, écrivant avec une activité fiévreuse.

Ce qu'il écrivait, c'était le détail de ses idées et de ses afTec-

tions : un parallèle des trois premiers rois Bourbons, où Louis XllI

était le grand homme des trois, toute sorte de mémoires sur les

duchés-pairies, sur leurs origines et leurs privilèges, toute sorte

de mémoires historiques et politiques. Ayant eu entre les mains,
vers 1730, le journal de Dangeau, il revit jour par jour la vi« du
grand roi et de la cour; tous ses souvenirs, ses froissements, ses

haines d'autrefois, remontèrent à sa mémoire, échaufTèrent son

imagination; la sécheresse, la courtisaneric de Dangeau le dégoû-
tèrent; et il se mit à l'annoter, mettant sous chaque fait, sous

chaque nom, tout ce que sa lecture avait remué en lui d'anciennes

impressions. Quand il eut annoté Dangeau, il se sentit seulement
en haleine : il éprouva le besoin de rédiger, lui aussi, ses Mémoirea;

il reprit les notes que, depuis l'âge de dix-hyit ans, il avait entas-

sées, et, gardant toujours une copie de Dangeau devant les yeux,

pour lui donner le lil de l'exacte clu'onologie, il composa' cette

1. A parlir do 1740.
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œuvrje volumineuse qui embrasse les vingt dernières années de
Louis XIV, avec toute sorte de digressions sur les parties anté-

rieures du règne, et l'époque de la Régence.

Saint-Simon pensa de bonne heure à être l'historien de son

temps : à l'arraée, à la cour, il a ramassé curieusement la plus

ample information. H a tâche de voir, ou de se faire instruire par

ceux qui avaient vu. 11 interrogeait sans cesse, âprement, avec une
insistance de juge d'instruction, femmes, ministres, généraux,

courtisans, diplomates, médecins, et même valets de chambre :

de chacun il tirait une brihe du présent ou du passé. 11 ne les

Icàchait que vidés. 11 a donc eu d'abondants matériaux. Mais il n'en

a pas fait la critique : il n'avait ni l'âme ni la méthode d'un

savant. Il n'a pas contrôlé suffisamment les témoignages; il a

négligé les documents écrits qui auraient ruiné bien des on-dit

qu'il a enregistrés; il a cru à tout ce qui flattait son désir ou son

aversion. Ses Mémoires fourmillent d'inexactitudes, d'erreurs, de

mensonges même, de ces mensonges passionnés qui échappent

aux honnêtes gens de petit esprit; ils ne doivent être consultés

qu'avec bien des précautions comme document historique.

Le marquis d'Argenson définissait notre duc et pair « un petit

dévot sans génie et plein d'amour-propre ». Mettons à part le génie

littéraire que d'Argenson ne pouvait soupçonner : la vie et les

écrits de l'homme démontrent la justesse de ce jugement.

Saint-Simon est un très honnête homme, et très pieuxj d'une

ferveur qui le conduisait chaque année faire une retraite à la

Trappe. Cependant il a la piété large et tolérante : ami des jan-

sénistes, il ne s'engage pas dans la secte. Fidèle catholique, il n'a

pas la haine du protestant, et condamne la Révocation de l'Édit

de Nantes. Il a en horreur les querelles ecclésiastiques, les tra-

casseries, les persécutions. Cette façon d'entendre la religion est

ce qu'il y a de plus intelligent en lui. Car il a du reste l'esprit

médiocre, étréci, déformé par un amour-propre aussi mesquin que
violent. Ce grand seigneur dont la noblesse était mince, est

l'homme d'une idée : il est duc et pair. Tout l'univers se subor-

donne pour lui à la grandeur des ducs et pairs. C'est le principe

de ses idées politiques, par lesquelles il se rapproche de Fénelon.

Il hait Louis XIV et « ce long règne de vile bourgeoisie », il hait

Richelieu et Mazarin, tous les ouvriers de la monarchie absolue,

il^eut relever la noblesse : il fait un rêve féodal, il remonte jus-

qu'à Philippe le Bel, au temps où il s'imagine voir les « fiers

légistes » aux pieds des nobles pairs qui composent le Parlement,
la cour du roi. Voilà où il voudrait revenir. Comme au reste il est

honnête homme, il serait patriote, ami du bien public, pitoyable
au menu peuple : du moment que les petites gens se connaîtraient
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et ne << prélendraient » rien contre la hiérarchie, Saint-Sirnon gou-

vernerait en bon propriétaire et bon père de lamillc. Il est plein

de bonne volonté patronale et nationale.

Le temps ne se prêtait guère à réaliser ses rêves; et il ne s'en

aperçut pas. Entre 1713 et 1720, pendant que Montesquieu écrivait

ses Lettres persanes, il opinait pour la banqueroute, pour la con-

vocation des États généraux, avec la tranquillité (l'un contem-

porain du roi Jean. Rédigeant ses Mémoires au temps où le roi de

Prusse cajolait Voltaire, il y notait l'envoi en exil d'un certain

« Arouet, fils, écrit-il, d'un notaire qui l'avait été de mor. père, et

de moi »; il n'eût pas parlé de cette bagatelle, « si ce Arouet n'était

devenu une sorte de personnage dans la république des lettres, et

même une manière d'important dans un certain monde ». Ces

deux lignes, aux environs de 1743, sont d'une belle force.

Son entêtement aux prises avec les circonstances eut un piteux

résultat : ne pouvant l'aire que la noblesse eût un pouvoir réel, il

se rabattit sur des apparences, des formes vides ': il défendit les

prérogatives extérieures, les privilèges de vanité, toutes les dis-

tinctions qui mettaient une barrière entre les nobles et' les bour-

geois, entre les nobles d'épée et les robins, entre les pairs et tout

le monde. 11 disputa, tracassa, plaida sur l'étiquette, les préséances,

les titres, avec une passion puérile qui lassa jusqu'à Louis XIV.

<' M. de Saint-Simon, disait le roi, ne s'occupe que des rangs et

de faire des procès à tout le monde. « C'était vrai : mais le grand

roi avait tort de se plaindre. N'était-ce pas faire son jeu que de

prendre au sérieux les distinctions dont il amusait l'inutilité de

toute cette noblesse ramassée à la cour?

Saint-Simon donna à plein dans le piège tendu par la royauté :

trouvant les voies de l'ambition fermées, il se jeta furieusement dans

celles de la vanité. 11 s'y aigrit, s'y rapetissa dans les mesquines

cabales, les pointilleries futiles. Il y perdit, s'il l'eut jamais, la

capacité des grandes affaires; il y devint incapable de jugement
et de justice. Il enveloppa dans un mépris mêlé de jalousie tous

les favoris, ministres, généraux, que leur naissance n'égalait pas

à leur emploi, sans distinction de mérite, sans compensation de

services. Il lui suffit, pour nier le talent de Villars, que sa noblesse

soit courte et douteuse; pour verser l'outrage sur Vendôme, que

son origine royale soit illégitime. Ce pieux et vertueux seigneur a

des haines folles contre tout ce (jui blesse sa conception d'un

État féodal où les ducs et pair.s seraient la clef de voûte.

Ces idées sont d'un autre temps, surtout parce quelles revêtent

la forme de théories surannées. Elles prennent aussi une couleur

singulière par le tempérament de l'homme qui les exprime. Mais

prenons-y garde : il y a au wm" siècle une foule de Saint-Simons
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au petit pied, toute une noblesse à l'esprit court, murée dans ses

souvenirs et ses préventions, d'autant plus entêtée de ses vains

privilèges que l'extérieur est tout ce qui lui reste; courtisans,

nobles de province, ce seront ceux-là qui se rendront insup|)or-

tables an reste de la nation, exaspéreront les plus pacifiques, et

nouscondamneront par leurégoïsme inintelligent aux convulsions

d'une révolution violente.

2. l'artiste dans SAINT-SIMON.

La nature avait mis en ce petit duc d'admirables facultés

d'artiste, que son inaction forcée, ses passions rentrées ont déve-

loppées. Borné du rùté de l'intellijïence, il a une sensibilité déme-

surément irritable et vibrante. Il est tout nerfs, toujours secoué

de passion, bouillant et débordant. Mais la nature l'a fait curieux,

elle lui a donné des yeux aigus, qui ramassent tous les ensembles

et tous les détails, une mémoire étonnante pour rappeler les images

dans toute la fraicbeur de la sensation premièi'e. Il n'est point

écrivain à idées, et ne se soucie guère du monde intellif.?ible. Il

n'est ni philosophe, ni moraliste; il est peintre. 11 a le don de

l'intuition psychologique. Plus pénétrant que La Bruyère et que

Lesage, opérant sur la matière vivante, toujours en mouvement et

qui se dérobe à chaque instant, il démonte les actions avec une

sûreté magistrale, dissèque les sentiments, saisit les plus fugitives

traces des forces qui composent la vie morale. Mais il est bien le

contemporain de Lesage et de La Bruyère, par ce don de traiter

toutes les apparences sensibles comme le chiffre qui contient

l'homme intérieur.

Ses haines avivent sa curiosité, rendent ses yeux plus prompts
« à voler partout en sondant les âmes »; elles aveuglent son juge-

ment, mais elles éclairent sa vision. Son cas est singulier : injuste

et partial jusqu'à la férocité, il ne voit jamais trouble; la passion

donne à son regard une vigueur plus perçante. Rien ne prouve

mieux qu'il y a en lui un artiste : la réalité le saisit, en dépit

de ses préventions de ses aversions, de ses théories; et il lui est

aussi impossible de ne pas la rendre que de ne pas la voir. De là

vient que ses portraits sont si vivants, si vrais, quoique souvent si

injustes. Son instinct d'artiste trompe ses sympathies d'honnête

homme et jusqu'à ses opinions de duo et pair.

Voilà comment Saint-Simon, qui peut être redressé ou démenti

presque à chaque page, reste pourtant le seul peintre qui nous

rende la cojLir_d6 Louis XIV. Ce qui est pour l'esprit est souvent
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Taux : mais ce qui est pour la sensation est toujours réel. Il y a
dans ces Méinoitra une abondance, une variété de silhouettes, de
iToquis, de char}j;es, de portraits en pied, de vastes tableaux, qui

t'ont vivre devant nous, comme réels et tangibles, les contempo-
rains du grand roi, ses courtisans, sa famille et lui-même. En
deux lignes, Saint-Simon vous campe le bonhomme sur ses

jambes, dans son altitude favorite, avec son expression particu-

lière de physionomie : ailleurs il le développe, le fouille, en dévide
li'S entrailles, n'y laisse rien d'obscur ou d'inexpliqué. 11 a le senti-

ment de la vie, c'est-à-dire du changement : il voit les hommes
s'épanouir ou se dessécher, leur personnalité se fondre et se

refaire; il note ce travail insensible du temps, qui dégrade et

renouvelle les figures. Ses impressions se modifient, il revient au
modèle, il s'y attaque avec une nouvelle rage, pour le fixer dans
son état actuel, qui bientôt ne sera plus. De là vient qu'il nous
donne plusieurs portraits de Fénelon, de la duchesse de Bour-
gogne, de Mme de Maintenon : et combien d'études du grand Roi!

Avec les individus, il regarde les masses. Tantôt il ramasse toute

une scène en quelques traits, par un dessin large, hardiment sim-

plifié; tantôt il développe d'immenses tableaux, comme ceux de

la mort de Monseigneur, et du lit de justice qui dégrade les

enfants légitimés de Louis XIV. Son récit est grouillant de vie, et

l'impression a cette netteté qu'un art supérieur peut seule donner.

Une foule d'individus, de mouvements, d'actions se mêlent, se croi-

sent, se succèdent; chaque individu est analysé, chaque mouve-
ment décomposé, chaque action détaillée. Rien ne s'embrouille

pourtant et ne se confond; à de certains moments, toutes les par-

ticularités reculent et s'effacent; on ne voit plus que les ensembles,

les mouvements généraux, les caractères saillants. Je ne sais où
l'on pourrait trouver une pareille exactitude de vision, unie à une
pareille ampleur.

Saint-Simon a égalé sa puissance d'expression à sa puissance

de sensation : c'est tout dire. Il écrit d'un style heurté, fougueux,

tout plein de contrastes, de disparates, de brusqueries, d'audaces,

de négligences. « Je ne suis point uu sujet académique, dit-il de

lui-même; je suis toujours emporté par la matière. » C'est en
effet sa passion qui se dégage, sa sensation qui se réveille. Aucime
intention littéraire n'intervient dans le choix de l'expression. La
métaphore y pullule, mais la métaphore qui n'est pas un procédé

de rhétoiiijue, et qui enregistre la vibration intime de la person-

nalilé au contact des choses. Nul scrupule de grammairien et de

puriste, mille préoccupation technique d'écrivain ne dirige ou

n'arrête la plume de Saint-Simon : ce duc et pair n'est pas homme
de lettres; et les traditions, les règles, qui emmaillotent rinspî-
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ration des pauvres diables faiseurs de livres, ne sont pas pour
lui. Il écrit avec ses nerfs : il cherche les mots qui équivalent cà

son sentiment, mots à la mode, ou du vieux temps, mots de bou-
tique ou de village, et mots de cour, vertes locutions, ou tours

délicats. Il moule sa phrase sur sa pensée, l'élire, l'élarpit, Ja

courbe, la brise, selon son besoin, non selon la grammaire. Sa
crainte, c'est toujours de dire moins qu'il ne sent : il surcharge, il

emmêle d'immenses périodes confuses, touffues, d'où sortent des
éclairs^ et des flammes : son style, enfin, rend le fourmillement
de la vie, son mouvement immense et multiple, avec l'étrange

agrandissement, l'éclairage violent d'une vision d'halluciné.

Saint-Simon nous parait, à le lire, en avance d'un siècle. Sans

doute on trouve en ce temps-là, dans la noblesse delaRégence el

de Louis XV, un goût du langage savoureux, cru, pittoresque,

imagé, trivial, populaire, qui explique Saint-Simon. Lisez seulement

le journal du marquis d'Argenson^. Mais d'Argenson n'est pas un
écrivain, tandis que Saint-Simon exploite la langue française en

artiste, et en artiste très moderne. Rien ne lui ressemble dans la

littérature proprement dite du xviii<' siècle : le Neveu de Rameau
même n'en approche pas. Ce grand,seigneur bouscule règles, goût,

bienséances, pour mettre son tempérament tout à fait à l'aise dans

son style; entre Voltaire^et Montesquieu, il écrit comm.e il faut écrire

pour être admiré au temps de Hugo et de Miclielet. Quand la pre-

mière édition de ses Mémoires parut en 1830, nos romantiques lui

firent fête; et c'était justice : le duc de Saint-Simon était des leurs.

1. Cf. Goliin, les Transformations de In langue française de 1740 à I7ft9, 1903.

l,AN?0N. — IlislDJre de l;i I.itiérîitiirf l'ranr.-aise. §3



CHAPITRE II

LA JEUNESSE DE VOLTAIRE

(1694-1755)

Les « années d'apprentissage » de Voltaire. — 1. Jeunesse; prison,

exil; succès mondains et littéraires. Séjour en Angleterre. —
2. Voltaire à Cirey, à la cour, en Lorraine. — 'À. Voltaire en Prusse :

dernière expérience. Illusions et déceptions. Voltaire arrive au

port : achat rfes Délices. — 4. Philosophie de Voltaire avant 1755:

irréligion, mollesse physique, sociabilité. Liberté de penser. Les

Lettres anglaises. — 5. Voltaire historien. Le Siùcle de Louis XI W
h'Essai sur les mœurs. Recherches et exactitude. Dessein philo-

sophique : élimination de la Providence; guerre à la religion :

progrès de la raison, et enthousiasme de la civilisation.

Voltaire ' commence à faire parler de lui en 1714 : il meurt dans

une apothéose en 1778. Ainsi il remplit presque tout le xvni« siècle,

1. Éditions: Pour toutes les éditions partielles ou complètes de Voltaire, cf. l'ouvrape

indiqué plus bas de Bengesco. Il suffira de citer ici les trois grandes éditions modernes :

Beuchol, Paris, 1828 et suiv., 70 vol. in-8; table, 1840, '2 vol. in-S; Avenel, Paris,

1807 et suiv., 8 vol. in-i; Moland, Paris, Garnier, 1877-1SS3, 50 vol. in-8; table, 2 vol.

\u-8. Lettres inMitesde Voltaire à Louis iîaciJie, publiées par Ph. Taniizey de Laroque,

Paris, p. in-4, 1893. Lettres philosophiques, éd. critique p. p. G. Lanson, 1000, 2 vul.

(Textes fr. modernes). — A consulter : Benpesco, Vollatre, liiblwgruphie de ses

œuvres, Paris, Perrin, 4 vol., 1889-1890. Coiidorcet, Vie de Voltatre, Genève, 17S7.

Longchamp et Wagnicre, Mémoires sur Voltaire et ses ouvrages, 2 vol., 1825. Coliiii,

Mon séjour auprès de Voltaire, 1807. Léouzon le-Duc, Voltaire et la police, Paris,

18G7. H. Beaune, Voltaire au collège, 1807. A. Pierron, Voltatre et ses maîtres, lSt>6.

G. Desnoircsterres, Voltaire et la société française au .xviii» siècle, 8 vol., 1807-

1870. G. Maugras, Voltaire et Jean-Jacques Bousseau, 1886. Perey et Maugras,

Voltaire aux Délices et à Ferneij. E. Asse, Lettres de Mine de Graffiyny, etc., sur

leur séjour prés de Voltaire, 187'J. E. Bersol, Études sur le xvm' siècle, 2 vol., 1855.

Vinot, Hisl. de la litt. fr. au xviii" s. D.-F. Strauss, Voltaire, Ir. Narvjil, Pans,
1870. J. Morley, Voltaire, Londres, 1.87i, in-8. E. Faguet, XVHl" siècle. F. Brune-
liore, Eludes critiques, séries 1, 3 cl 4; Époq. du th. fr., 11° conf. Vc\-nier, Voltaire

grammairien, 1889. E. Cliampion, Voltaire, 1892. F. Campardon, Documents inédits

sur Voltaire, 1873. H. Lion, les Tragédies et les Théories dramatiques de Voltaire,

llacheUe, 1896. L. Crouslc, la Vie et les oeuvi-es de Voltatre, 2 vol., 1899. G. Lanson,

Voltaire, 1906.
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du lendemain de la mort de Louis XIV à la veille de la Révolu-

tion. Il est impossible de prendre en bloc un tel homme. Cette

souple nature s'est développée à travers trois quarts de siècle,

recueillant toutes les influences, frémissant a tous les souffles;

les acquisitions, les transformations, les progrès de cet esprit

sont exactement les acquisitions, les transformations, le progrès

de l'esprit public; et il n'a été si puissant que parce que son

développement interne coïncidait avec le mouvement des idées de

la nation : son rôle fut de lancer aux quatre coins du monde
les pensées fraîchement écloses dans toutes les têtes. 11 importe

donc de soumettre à une exacte chronologie l'étude qu'on fait

d'une si vaste et compréhensive personnalité.

Une grande division tout d"abord s'impose. Le xvni^siècle se coupe
à peu près par le milieu : or il en est justement de même chez

Voltaire. Son établissement aux Délices (i75o) partage nettement
sa vie et son œuvre en deux, et chacune des parties offre les

caractères généraux des parties correspondantes du siècle. Avant
1755, la littérature pure tient une grande place dans la vie de
Voltaire; il est alors la gloire poétique de la France, l'auteur de
la Heni'iade, de Zaire et de Mérope. Dans une existence agitée,

tumultueuse, à travers deux prisons, des fuites, des exils, des

alertes, des triomphes de salon et des faveurs de cour, Voltaii^e

fait son éducation de philosophe : son séjour auprès de Frédéric

est la dernière expérience qui achève de le former. A son retour en

France, il est mûr, il est armé. Retranché dans sa maison, il laisse

venir à lui le monde : du fond de son cabinet, il le domine par

l'omniprésence de son esprit. Le littérateur, le poète, s'effacent

devant le philosophe, s'y subordonnent : il mène l'assaut général

de l'Eglise et de l'ancien régime. Le Voltaire idolâtré des libres

penseurs, abhorré des croyants, le maigre vieillard au masque
grimaçant, à l'ironie diabolique, enfin le légendaire « patriarche »,

c'est le Voltaire de la seconde période.

Etudions donc ici d'abord ces quarante années à peu près de

travail littéraire, qui sont en même temps les « années d'appren-

tissage » de Voltaire (lî 15-1 755).

1. VOLTAIRE AVANT 1734.

M. de Voltaire * est de son nom François Arouet, fils de maître

Arouet, ancien notaire au Châtelet et receveur des épices à la

Chambre des comptes. Il fait ses études à Louis-Ie-Grand, chez les

1. Né à Paris, le 21 novembre 1694.
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jésuites, où il a pour préfet des études l'abbé d'Olivct : on pourra

juger de quelle prise la Société saisit les esprits, si l'on songe que
Voltaire même gardera toujours des sentiments de respect et

d'amitié pour ses anciens maîtres; et jamais il ne se défera des

principes liltérairos qu'ils lui ont donnés, de leur goût étroit et pur.

Au sortir du collège, c'est un grand garçon maigre, dégingandé,

à la physionomie vive, aux yeux pétillants d'esprit et de malice,

dévoré du désir de jouir et du désir de parvenir, enfiévré de

vanité, d'ambition, d'amour du luxe et du plaisir, enragé d'être

un bourgeois, et se promettant bien de ne pas languir dans une

étude et sur la procédure. 11 a eu soin au collège de faire d'utiles

amitiés; il s'est lié avec des camarades de condition supérieure à

la sienne, fils de magistrats, de courtisans, La Marche, Maisons,

d'Argental et son frère, les deux d'Argenson, Richelieu; si quel-

ques-uns, comme d'Argental, deviennent absolument dévoués a sa

fortune, il retiendra les autres comme protecteurs à force de sou-

plesse et de flatterie; aucun dégoût, aucune trahison de cet ignoble

duc de Richelieu ne le rebutera. Ce qu'il voulait d'abord, c'était

vivre dans le grand monde et dans le « monde où l'on s'amuse »,

souper avec des gens titrés et des comédiennes.

Il avait un parrain, l'abbé de Chàteauneuf, qui réalisa ses pre-

miers rêves : par lui, tout enfant, Voltaire entrevit Ninon, qui s'in-

téressa, dit-on, à ce spirituel gamin et lui légua de quoi acheter

des livres. Par lui, plus tard, le (ils de M*^ Arouel devint page

d'un ambassadeur : c'était le marquis de Chàteauneuf, frère du

parrain, qui représentait la France à la Haye. Par lui enHn, Vol-

taire fut introduit chez le grand prieur de Vendôme, dans cette

libre société du Temple, où les mœurs et l'esprit étaient sans

régie. Tandis que les Pères Porée et Tournemine avaient formé le

goût du petit Arouet, Ninon, Chàteauneuf, les libertins du Temple
furent les vrais éducateurs de son esprit; cela promettait un beau

docteur d'irréligion.

Chez le grand prieur, Voltaire connut les Sully, les Villars; on

faisait fête à son esprit, il hantait les hôtels des grands seigneurs

et leurs petites maisons. Ce fut une griserie : il lâcha la bride à

sa malice. Deux j)ièces satiriques circulèrent sous son nom. [In exil

très joyeux • à Sully, chez le duc, ne lui enseigna point la pru-

dence. Mais un beau jour il se réveilla à la Bastille (jl717)^où il

resta onze mois '^. Dans ce séjour, il eut le loisir de penser. 11

comprit qu'il fallait asseoir sa vie sur des fondements plus solides

que des succès de conversation : il travailla à se placer aux côtés

1. Mai 1716.

'2. Il fut arrclé lu 16 mai; cette foi:», lu pièce coupable u était réuUemeut pas de lui.
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des (grands hommes qu'il admirait alors docilement avec le monde :

La Motte; J.-B. Kousseau, Ciébilloii. Il (luit (Edipc, il coinineiiça la

Hcnriade. En six ans (I718-172i), il va su l'airo reconnaître connue

le plus grand poète lraj,'ique du temps, comme le seul poêle épique

de la France. Il e.xcelle à préparer ses succès. Avant d'imprimer

sa Henriade, il la porte de château en château, il en fait des lec-

tures, il fouette la curiosité publique.

Cependant, après l'ombrageux despotisme, il éprouve la ras-

surante faiblesse du gouvernement. Le bonasse Héyeiit, qui l'avait

embastillé, s'était laisse tirer une pension par une dédicace; et

plus lard, au moment où le ministère venait de le contraindre à

imprimer clandestinement à liouen sa Hcnriade, dont les exem-
plaires entraient la nuit à Paris dans les fourgons de la marquise

de Bernière, Voltaire poussait sa première pointe à la cour, il

recevait une pension sur la cassette île Marie Leczinska; cette petite

dévote se laissait ensorceler par l'esprit du poète, â (jui la tête

tournait en s'entendant appeler familièrement par la reine : c mon
pauvre Voltaire ».

Une bourgeoise hérédité de sens pratique l'empêcha pourtant

de se repaître de fumée, et tourna ses pensées vers les solides

acquisitions. Voulant traiter d'égal avec ce monde hors duquel il

ne pouvait vivre, il comprit qu'il ne fallait pas se mettre à la dis-

crétion des grands ni aux gages des libraires; il voulut être riche

pour ne dépendre que de soi. Utilisant ses relations avec les frères

Paris, qui l'intéressèrent dans certaines entreprises, appliqué et

entendu aux affaires d'argent, guettant les bons placements, il

commença dès ce temps a se faire la plus grosse fortune qu'on eût

encore vue aux mains d un homme de lettres.

Ces heureux commencements furent interrompus par un fâcheux

accident. Voltaire se laissait aller à croire qu'il était à sa place natu-

relle dans le monde aristocratique où l'on accueillait son esprit :

il devenait familier, impertinent. Quand le grand seigneur était

un sot — cela arrivait même en ce siècle — et ne valait rien aux
assauts d'esprit, il ne pardonnait pas à ce petit Arouet d'avoir

pris sa noblesse pour plastron. Un chevalier de Rohan, en ^J^ïx_
lui fit donner des coups de bâton à la porte du duc de SijÏÏy^

chez qui il soupait. Le duc de Sully n'en fit qge rire. Voltaire

appela le chevalier en duel. Cela parut outrecuidant; et la famille

de Rohan obtint qu'on mit le poète à la Bastille. Voilà encore une
des expériences décisives qui fournirent à Voltaire ses idées sur

le gcHvernement de la France.

Au bout de cinq mois, on lui ouvrit la Bastille : mais à condi-

tion qu'il ne chercherait pas le chevalier de Rohan, et qu'il irait

habiter l'Angleterre. Les trois années qu'il y passa furent une
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contre-expérience qui précisa toutes les notions déjà élaborées

en lui. L'Angleterre n'a pas créé Voltaire : elle l'a instruit. H aimait

trop les lettres pour ne pas s'apercevoir qu'il y avait là une grande
littérature : il découvrit Shakespeare, et Milton, et les comiques
de la Restauration, Wycherley, Congreve. L'époque de la reine

Anne était faite pour lui plaire : c'est le temps où linefTaçable

originalité de l'esprit anglais se déguise le mieux sous le goût

décent et la sévère ordonnance dont nos chefs-d'œuvre clas-

siques donnaient le modèle. Ce que Dryden, Addison avaient de
français, l'induisait à goûter dans une certaine mesure leurs qua-

lités anglaises. Dryden lui donna l'idée d'un drame plus violent;

Addison, par son Catoti, l'instruisit à moraliser la tragédie, à y
poser nettement la thèse philosophique.

Mais il fut frappé plus encore du développement scientifique

que de l'activité littéraire : sa curiosité vola de tous côtés, se por-

tant de Newton à l'inoculation. Les sciences ne l'avaient guère

préoccupé jusqu'ici : il y reconnut l'œuvre essentielle de la raison

et son arme efficace. D'un philosophisme aventurier, à la Montaigne,

tout en saillies et en ironies, il passa à la réflexion systématique,

aux questions définies, aux recherches méthodiques, en lisant

bacon, Locke, Shaftesbury, Collins. Il n'avait eu que des instincts:

il se bâtit une doctrine. 11 admira dans l'Angleterre un pays où

la liberté de penser était en apparence illimitée, où toutes les

variétés du doute et de la négation se rencontraient : Swift sati-

rique et sceptique, mais croyant; Pope déiste; Bolingbroke brillam-

ment incrédule; Woolston publiant des discours contre les mira-

cles de Jésus-Christ, qu'un jury condamnait, mais où quantité de

gentlemen applaudissaient. Derrière les aimables groupes des scep-

tiques mondains, il n'aperçut pas les masses compactes, inentamées,

de l'Angleterre brutale, grave, puritaine : ce qu'il en entrevit, ce

furent les contradictions et le fanatisme des sectes protestantes. Le

fanatisme lui fit horreur, les contradictions l'amusèrent : le tout

l'affermit dans son irréligion.

Tous ses instincts de luxe et de richesse furent séduits par l'An-

gleterre industrielle et commerçante. Son amour-propre d'écrivain

fut flatté, avec d'amers retours sur ses aventures antérieures, à la

vue de Newton enterré à Weslminsler, de Prior chargé de mis-

sions diplomatiques, d'Addison amené au ministère.

Quand le duc de Maurepas termina son exil en 1729, Voltaire

revint en France tout plein de ce qu'il avait vu, armé, excité, il

déploie une activité étonnante : il fait des tragédies, imprime

Charles XH, entame le Siècle de Louis XLV, écrit sa lettre à un Pre-

mier Commis, publie en anglais ses Lettres philosophùjues^ où

étaient résumées les impressbns de ses trois années de séjour'en
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Angleterre. En 1734, des exemplaires français des IsUres péné-

traient dans Paris : le libraire était mis à la Bastille, et Voltaire,

contre qui un ordre d'arrestation avait été lancé, se sauvait en

Lorraine, d'où il revenait au bout d'un mois, avec une permission

tacite du ministère, s'installer à Cirey, chez Mme du Ghâtelet.

2. VOLTAIRE A CIREY ET A LA COUR.

A Cirey, assez près de Paris pour participer à la vie du siècle,

de la frontière pour être en sûreté à la moindre alerte, sous la

garde despotique et prudente de la belle Emilie, Voltaire va résider

pendant dix pleines années, et faire l'apprentissage de la vie qu'il

mènera plus tard à Ferney : il va apprendre à se passer du monde,
et à agir sur lui de loin.

Nous avons un témoin de l'existence qu'on menait à Cirey : cette

« caillette » de Mme de Graffigny, une femme de lettres assez

malchanceuse, y séjourna quelque temps en 1738. Elle inventorie

minutieusement l'intérieur de Voltaire, le luxe de sa chambre,
ses porcelaines, ses tableaux, ses pendules, ses livres, ses machines
de physique, l'élégance somptueuse de ses habits, sa vaisselle d'ar-

gent, le cérémonial superbe de sa table. Tous les soirs, à neuf

heures, le souper, que la causerie prolonge jusqu'à minuit : Vol-

taire y est étincelant. Cirey a un théâtre : on y joue de tout,

depuis les marionnettes où « la femme de Polichinelle fait mourir
son mari en chantant Fagnana ! fagnanal » jusqu'aux grandes comé-
dies et tragédies. Tous les habitants du château sont requis de
jouer : la fille de Mme du Ghâtelet, âgée de douze ans, a des rôles;

à peine arrivée, Mme de Graffigny en reçoit un. « En vingt-quatre

heures on- a joué et répété 33 actes, tragédies, opéras, comédies. »

Un autre régal, c'est quand Voltaire lit ce qu'il compose : des mor-
ceaux du Siècle de Louis XIV, Mérope^ des épitres, des Discours

sur Chomme. Il est « furieusement auteur » : il ne supporte pas
la critique, et démolit tous ses rivaux.

C'est le caractère le plus mobile et le plus extraordinaire qu'il

y ait : sensible, brusque, plein d'humeur, boudant toute une soirée

pour un verre de vin du Rhin que Mme du Ghâtelet l'a empêché
de boire parce que ce vin lui fait mal, se querellant sans cesse

avec elle, déjà malade éternel, se droguant à sa fantaisie, se gor-

geant de café, mourant et, Pinslant d'après, vif et gaillard si

un rien l'a rais en train : avec cela, travailleur acharné, infati-

gable. Mme du Ghâtelet travaille de son côté. Elle aime les sciences,

la physique, la philosophie : elle a un laboratoire, fait des expé-
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riencfs, étudie Nowton. Kilo oblipe Vollairo ii f.iiro rommo ellp;

ils soiil lauirals df l'Acadi-mit^ dos scioiic<'S, elle pour le prix, lui

avec la mention. Voltaire parfois se révolte : « Ma loi, dit-d, laissez

là Newton, ce sont des rèveiies, vivent les vers! » Klie, au con-

traire, le persécute pour que ce jioète ne fasse plus de vers.

C'est prudence plutnt qu'aversion : elle se souvient du Mondain,

une apologie du luxe, irrespectueuse de la hililf. pour laijuelle

Voltaire a ilù précipitamment aller voir la Hollande en 1730. Klle

tient sous clef la Pucellc, arrête le Siècle de Louis XIV. En somme,
cette inlluence est bienfaisante : elle « lui sauve beaucoup de

folies )i
; Mme de Grafligny en témoigne : « S'il n'était retenu,

dit-elle, il se ferait bien des mauvais partis ». Elle a soin de sa

dignité aussi ; elle l'empêche de se perdre dans d'avilissantes polé-

miques contre les Dest'ontaines • et autres folliculaires.

Après dix ans d'absence, Voltaire reparait à Paris; et soudain

une méchante comédie faite pour le mariage du Dauphin le met

en faveur à la cour. Coup sur coup, le voilà académicien -, historio-

graphe du roi et gentilhomme de la chambre, poète ofticiel, rédac-

teur politique, négociateur secret : il va réaliser en France ce qui

l'avait émerveillé en Angleterre. Dofi vivacités de langue, exploitées

par des envieux, le brouillent avec Mme de Pompadour. Il quitte

la cour; on le voit chez la duchesse du Maine, à Sceaux et à Anet.

à Cirey de nouveau, à Lunéville chez le roi Stanislas, toujours tra-

vaillant, écrivant, jouant la comédiB, mais dT?jà~ plus grand per-

sonnage, indépendant de tous, égal à tous, et ne se gênant |)Our

personne.

Ce fut à f.unévillc qu'il perdit Mme du Chàtelet (septembre 1749).

11 revient à Paris, s'y installe une maison, que .Mme Denis, trire de

ses nièces et veuve, est appelée à tenir. Il a chez lui un théâtre

où il essaie ses pièces : c'est là qu'il découvre Lekain, le grand

tragédien du temps. A cette date. Voltaire est formé.Le siècle

l'avertit de se donner au combat philosophique, s'il veut rester

maître de l'opinion. Mais, dès ses premières attaques' il sent que

le séjour de Paris lui est impossible. II accepte alors les offres du

roi de Prusse, qui lui promet sûreté, laveur et liberté. C'était

la dernière expérience qui lui restait à faire.

1. VoUaire, blessé des critiques >lo l'abljé DesfonUines, lança le Préservatif {\'2S.

in-12). duquel l'abbé riposla par la Vollniromanie {\7^S, in-12).

2. Il Ciil reçu le 9 mai 1746 par l'alibé d'Olivet.

3. Il érril en 1746 une /.ftti-e à M. ih' Mnchault sur l'impôt du vingtième {impnmée

seulement en 1S29); il fait imprimer, en 17r>0, le Hemerciement sincère à un homme

charitable, contre les Nouvelles ecclt-sia.ilii/ues. puis la Voix du sage et du peuple

(oondamnée en cour de Home et par arrêt du Conseil, en 1751, Voltaire étant déji

en Prusse).
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3. VOLTAIRE EN PRUSSE.

La première lettre du prince de Prusse à Voltaire date de 1736.

Frédéric vivait à Rheinsberg, dans la disgrâce : son père, brutal,

dévot, pratique, appliqué à mettre son domaine en valeur et a

former de beaux régiments, ne lui pardonnait pas son esprit, sa

flûte, son goiît pour les vers et pour la pensée, ni surtout d'être

l'héritier à qui il faudrait tout remettre.

En 1736, Voltaire est l'auteur de la Henriade, de Zaïre, des

Lettres aiiglaises, un homme admiré du public, redouté et parfois

persécuté par le gouvernement. Frédéric est un jeune homme,
connu seulement par une escapade équivoque et la haine de son

père : il est tout petit devant le grand homme, humblement entliou-.

siaste et flatteusement enjôleur. Voltaire est touché : il n'a pas

encore été rassasié de Thommage des rois. La conversation s'en-

gage entre eux : vers, théâtre, métaphysique, littérature, poli-

tique, il n'est rien qu'ils n'effleurent et parfois ne discutent à fond.

Le prince, qui s'est fait traduire Wolf en français pour le lire,

met volontiers la philosophie sur le tapis : il donne à Voltaire

l'exemple de la libre pensée. Un besoin réel d'exercice intellec-

tuel, une sincère admiration pour la belle intelligence de Voltaire

animent Frédéric : mais c'est un homme pratique; il « utilise »

son illustre ami; il fait corriger par lui son orthographe, ses solé-

cisnies, ses fautes de versification; il a pour rien le meilleur maître

de langue française qui existe. Voltaire, en quelques années, fera

de ce Prussien un de nos bons écrivains; on voit de jour en jour

dans les lettres de Frédéric l'esprit s'alléger, le goût s'épurer, le

Germain enfin se polir à la française.

Kn 1740, Frédéric-Guillaume laissa la place à son fils. Juste-

ment on imprimait en ce temps-là, par les soins de Voltaire, une
réfutation de Machiavel que le prince avait composée : bien qu'il

n'y eût pas là de quoi gêner le nouveau roi, il préféra arrêter la

publication de l'ouvrage; et Voltaire, un peu interloqué, s'y

employa. Il prit son parti de trouver chez Frédéric moins de phi-

losophie généreuse et plus d'activité intéressée qu'il n'avait cru et

chanté : il se décida à rire du démenti violent que l'invasion de la

Silésie donnait à la réfutation de Machiavel. Ce qui l'y aida, c'est

que le roi continua à vivre avec lui dans les mêmes termes
qu'avant. Au milieu des embarras d'un nouveau règne, un des

premiers soins de Frédéric fut de voir Voltaire; un de ses rêves les

plus ardents d'ambition fut de l'avoir près de lui, à lui. Quand,
eu 1743, Voltaire vint à Berlin chargé d'une mission officieuse de
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la cour de France qui voulait l'aire reprendre les armes ii son infl-

drlc allié, il lui oulrageusemenl berné comme envoyé de Louis XV[
délicieusement cajolé comme poêle et philosophe, et ami personni-l

de Frédéric : par une do ces petites pcrOdlL's (pii ne lui ont jamais
coûté, le roi prodiguait caresses, oiïres, promesses pour décider

Voltaire à rester, et sous main tâchait de le brouiller avec le

ministère français pour lui rendre le retour impossible. N'ayant

pas réussi, il renouvela ses avances, jusqu'au jour où Voltaire,

sentant qu'il ne pouvait plus vivre à Paris, se décida à essayer

de l'hospitalité du roi de Prusse. Il était content de faire voir au
roi de France comment on le traitait ailleurs. U n'y a pires sots

que les gens d'esprit, quand la vanité s'y met.

Voltaire arriva à Polsdam le 10 juillet 1750. D'abord ce fut un
enchantement, c Cent cinquante mille soldats victorieu.v, point de
procureurs, opéra, comédie, philosophie, poésie, un héros philo-

sophe et poète, grandeur et grâce, grenadiers et muses, trum-
pcUes et violons, repas de Platon, société et liberté! Qui le croi-

rait? » Ajoutez Voltaire couché dans le lit du maréchal de Saxe,

Voltaire chambellan du roi, ayant la croix de son ordre, et

2i> 000 livres de pension. Au bruit des tambours et des Irompeltes,

]ien(lant que le roi fait parader ses régiments. Voltaire travaille

dans un coin. Pour se délasser, il a ces délicieux soupers, où Alga-

rotli, Maupertuis, d'Argens, La Mettrie, le roi faisaient éclater les

plus étranges ou impudents paradoxes, où rien n'était sacre à la

raillerie sceptique, où Voltaire apprit, mieux qu'il n'aurait pu faire

ailleurs, de quel pas il fallait marcher pour rester à la tête du
siècle. 11 y avait aussi la comédie, où l'on jouait les pièces de Vol-

taire; et les acteurs étaient les frères, les sœurs du roi.

A travers cet ébloaissement, comment remarquer une ombre
qui passe? Un moment Voltaire sent la piqûre d'un mot du roi,

qui dans une ode l'a traité de sokii courhant : et le petit Bacu-
lard d'Arnaud était le soleil levant! Mais d'Arnaud fut renvoj'é :

et Voltaire s'abandoima à son bonheur. Hélas! la lune de miel

fut courte : en novembre, de secrètes angoisses le tiavaiileni; en

décembre, il écrit à sa nièce « à coté d'un poêle, la tête pesante

et le cœur triste »; il se demande : « Pourquoi suis-je donc dans

ce palais? » il dit : « Comment partir? « et il tire la morale âi^ son

aventure : « J'ai besoio de ])liis d'une consolation; ce ne sont point

les rois, ce sont les belles Iclties qui les donnent. » La désillusion

était complète; la brouille n'était plus qu'une question de temps 2.

1. Pas plus d'ailleurs que lee diplomates de profession {H" éd.).

2. Cf. les Lettres du 24 jiiillol IT"»!) à U'Argcrilal, du 1.1 octobre, du 6 novcnihre et

du 26 dùrenihre à Mme Dcuis, cl loulo la currespoudanco dus six premiers mois
du séjour à Berlin.
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Voltaire, tracassier et chipoteur en affaires, eut avec le juif II iischel

des démêlés bruyants qui indisposèrent Frédéric contre lui. Puis

on rapporta au roi des mots un peu libres de Voltaire, Frédéric

n'était pas en reste, et l'on avertit Voltaire que le roi avait dit à
son sujet : << On presse l'orange, et on la jette quand on a avalé

le jus ». Il y eut ainsi pendant quelque temps entre le roi et Vol-

taire une sourde guerre de mots aigres, toujours colportés et

envenimés par des amis communs.
L'affaire de Mauperluis fit éclater la rupture : Maupertuis, orgueil-

leux et têtu, avait fait exclure de l'Académie de Berlin, comme
faussaire, un mathématicien du nom de Kœnig. Voltaire, jaloux

"de Maupertuis à qui le roi témoignait beaucoup de faveur, prit

parti pour Kœnig, et voulut faire chasser Maupertuis. Ayant trouvé

de la résistance, il se piqua au jeu, et lâcha la fameuse Diatribe

du docteur Akakia. Le roi se fâcha qu'on ridiculisât le Président de
son Académie : il fit brûler l'insolent libelle. Et, de plus, il y
répondit de sa propre plume, sans ménagements pour Voltaire,

qui se vit traité de menteur effronté.

Aussi le le"" janvier 1753 *, Voltaire renvoya-t-il au roi la clef de
chambellan et la croix de son ordre. Le roi ne pouvait se décider

à le lâcher. Une réconciliation fut tentée. Mais, cette fois, Voltaire

fut imprenable : il n'avait plus rien à apprendre. Il obtint permis-
sion de partir le 26 mars. 11 traversa l'Allemagne, on sait avec
quelles aventures héroï-comiques : arrêté à Francfort, il eut de la

peine à se tirer des mains d'un agent prussien qui réclamait un
volume de poésies du roi son maître. Enfin il atteignit l'Alsace. Il

passa quelques mois cruels, fuyant la Prusse, exclu de Paris, osant

à peine se risquer en France. 11 erra en Alsace, en Lorraine, fit une
saison à Plombières, alla travailler à Senones près de dom Calmet,
descendit vers Lyon. Là il découvrit la Suisse; il espéra y trouver

sécurité, tranquillité et liberté. Il acheta une maison près de
Genève, qu'il nomma les Déhces, une autre à Monrion, près de
Lausanne (1755). « Il faut, dit-il alors, que les philosophes aient

deux ou trois trous sous terre contre les chiens qui courent après

eux. » La leçon lui a profité. Il n'ira plus chez les rois; et les rois

viendront chez lui. Mais il ne s'enfonce pas dans la retraite pour
disparaître; c'est au contraire pour agir plus, pour parler plus

haut et plus clair. Ici commence le règne du philosophe et

l'apothéose du « patriarche ».

1. Cf. la lettre du 18 décembre 1152, à Mme Denis.
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4. LES IDÉES DE VOLTAIHK AVANT ITJiS

.liisqu'à son t'iablissonifiil fiiix Di'^lices, Voltaire est un poète qui

.1 dos soiiliincnis de pliilosoplio. Les Irails caracléristii|iies de sa

pliiloso|ihie, qui correspondent aux instincts les plus déterminés
de son tempérament, apparaissent déjà épars dans la riche variété

(le son œuvre liltéraire : elle est déjà, avant tout, et hors de toute

doctrine positive, une terrible école d'irrespect et d'incroyance.

i>e fond de Voltaire, c'est rirrélifyon. Dès Œdipe (1718), il dit :

Les prêtres ne sont pas ce qu'un vain peuple pense;
Notre crédulité fait tonte leur science.

Le poème de la Ligne (1723) étale les misères causées par la reli-

L'ion. Dans Zaire (1732) la religion est l'obstacle au bonheur pré-

paré parla natuTe. Mahomet (1742) est la manifestation capitale

d' cet état d'esprit : la grande scène de la pièce, c'est Mahomet
remettant un poignard à Séide pour assassiner Zopire; de la fiction

tragique se dégage l'idée générale que la religion — toute reli-

gion — est fondée sur la fourberie des uns et l'imbécillité des

autres. Il était hardi de faire Mahomet, plus hardi de le dédier au

pape, un lin compère qui prit la chose comme il faut. Pour la

nouveauté, elle était médiocre : Voltaire ne l'ait que traduire

avec une netteté plus âpre l'idée si agréablement enveloppée dans

VHistoire des oracles de Kontenelle.

Mais l'irréligion de Voltaire n'est pas fondée exclusivement —
ni même primitivement — comme chez Kontenelle sur la foi dans
la raison et sur le principe de la science. Klle procède de sa

nature avide de jouir, et que tontes les défenses de jouir révoltent.

Voltaire est d'abord l'héiitier de la tradition épicurienne, qui, depuis
le xvi" siècle, et à travers le xvir, déferrd Tinstinct et la volupté

contre le christianisme. Une religion qui gène la nature, qui attache

du péché an désir et au plaisir, lui fait l'effet d'un monstrueux
non-sens. Voilà comment le catholicisme des jésuites si con'or-

tahic, si éléiranl, si complaisant aux raffinements, aux plaisirs,

parfois aux faiblesses de l'esprit mondain, l'efTarouche moins
que le jansénisme, cette religion des hautes intelligences, si pro-
tonde en ses obscurités pour une raison non prévenue, mais si

ascétique, si irréconciliable à toutes les délicatesses, à tous les

p^eh(^,ii miijnnns de la vie riche et voluptueuse. L'avilissement du
jansénisme au temps des convnisionnaires et des billets de confes-

sion, la bigoterie étroite de la secte amusent Voltaire : il se réjouit
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4e voir se décrier les défenseurs de la morale austère. L'ennemi

pour lui, c'est la morale de ri']varigile, que le jansénisme montre

dans sa dureté : c'est Pascal, dont la forte logique l'impose avec

le dogme. Aussi l'un des premiers desseins philosophiques de Vol-

taire sera-t-il de prendre Pascal corps à corps, et de ruiner le

raisonnement janséniste par la raison laïque.

Voltaire, l'éternel morihond, est, par sa débile organisation, con-

damné à n'être qu'un assez piètre débauché. Donc, ne pouvant
mieux, il convertit la sensualité en indécence de langage- Il la dérive

aussi vers l'amour du comfort, du bien-être, du luxe; et les ten-

dances aristocratiques de sa vanité s'unîssétit à la délicatesse de

son tempérament pour lui faire estimer à très haut prix tous les

raffinements de la civilisation. Enfin il a des besoins d'esprit, qui

lui font mettre les plaisirs sociaux et littéraires parmi les néces-

sités premières de la vie. 11 est aussi peu que possible l'homme
de la nature : sa nature à lui, c'est d'être au plus degré l'homme
de la société. Aussi sa philosophie sera-t-elle matérialiste, pra- ^
tique, mondaine : elle se résumera, à ce point de vue, dans le

Mondain (1736), cri de satisfaction optimiste de l'homme riche,

bien vêtu, bien nourri, bien servi, flatté dans tous ses sens par

les multiples commodités de la vie civilisée.

l'heureux temps que ce siècle de fer!

I! admirera chez les Anglais l'entente de la vie matérielle. Il

s'indignera qu'on ne respecte pas les agents et les (uoducteurs

des plaisirs: l'excommunication des comédiens, les préjugés mon-
dains sur leur profession seront pour lui des monstruosités. De là

son éloquente protestation sur la mort de Mlle Lecouvreur : il

louera l'Angleterre autant pour avoir enterré Mrs Oddfields à

Westminster que pour y avoir mis Newton. Toujours au même
ordre d'idées appartiendront ces préoccupations de Voltaire, si

neuves alors et si originales chez un homme de lettres, sur des

questions de voirie, d'administration, de finances, de commerce :

il se passionne pour les Embellissements de Paris ^ Entre 1740 et

1750 se dessine nettement l'idée qui tiendra tant de place dans
la polémique voltairienne : l'idée que le devoir essentiel d'un

gouvernement, c'est de procurer le bien-être matériel, le plus de "^

bien-être possible, et que l'humanité a plutôt affaire de sage

administration que de glorieuse politique.

Un des besoins impérieux de Voltaire, et qui tient aux racines

1. Morceau imprimé dans un recueil de 1750; autre morceau des Embellissfmi'ntf!

de Cachemire- écrit en 1749 ou 1750, imprimé en 1756.
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inTîmcs Je son génie, c'est le besoin de dire tout ce qu'il pense.

Il n'y a pas pour lui moyen de vivre sans cela. Si disp7)sf qu'il

soil par sa vanité ù ôtrc un plat courtisan, jamais il n'a pu
tenir sa langue ni sa plume. I,e gouvernement français se chargea
do transformer cette iticliriation naturelle en un principe réfléchi

(1<! pliiIoso]>liie |)oliliiiU(!. (Jiiaud on songe que ni la Henriadr, ni

les premiers chapitres du Sirclc de LouL'i A7K, ni môme l'innocent

Charles XII n'ont eu permission de paraître en France, que ce

pouvoir, qui n'a rien empêché, a tout prohibé, on comprend que
Voltaire, depuis la Lettre à un premier commis jusqu'au Siccli' de

y Louis XIV, ait réclamé la liberté de penser et d'écrire.

Il semble bien que ce soit l'Angleterre qui lui ait révélé la science

et le parti qu'on en pouvait tirer. Il l'embrassa surtout comme un
moyen d'atteindre la religion et comme un moyen d'accroître le

bien-être. Par ce dernier côté, il rattache sa curiosité scientifique

à ses tendances épicuriennes; et c'est encore un aspect très ori-

ginal, très moderne de ce complexe génie. Il comprit, avec son

clair génie, les principes de la science et l'esprit de la méthode expé-

rimentale. Mais il ne devint pas, il n'a jamais été véritablement

homme de science, en dépit de ses essais et de ses travaux. Il

^ était ennemi de la religion : et pourvu qu'une explication fût

rationnelle, il l'acceptait aisément pour vraie, avec plus de fantaisie

que de méthode. D'autre part, il était prompt à repousser sans

vérification les expériences ou les théories qui choquaient ses

multiples préjugés. Au reste, l'activité scientifique de Voltaire ne

fut qu'un court épisode dans sa vie; et l'ascendant de Mme du

Châtelet fut pour beaucoup dans la peine qu'il prit de vidgariser

Newton. Ce n'est pas là qu'il faut chercher le libre, le naturel, le

vrai Voltaire.

Il est, au contraire, authentique et complet dans ^s « Lettres

philosophiques, politiques, critiques, poétiques, hérétiques et

diaboliques », comme il les appelait lui-même. L'Angleterre n'a

, pas fait Voltaire; elle l'a, pour ainsi dire, allumé, et fait partir

pour la première fois d'un seul coup en un prodigieux « bouquet ».

Dans ces fameuses lettres se mêlent tous les éléments divers

dont l e^ voltairianisme se compose : revendicuiion de la liberté

de penser et d'écrire, souci de la prospérité matérielle et des com-
modités de la vie, curiosité littéraire, irréligion hardie, philosophie

i

rationaliste, critique historique ou Ihéologique, ironie qui exalte

I
ici les vertus singulières d'une secte hérétique pour faire une niche

à l'orthodoxie, et là crible indilTéremment hérétiques et ortho-

doxes de traits meurtriers. Parmi les hardiesses des lettres phi-

losophiques, on ne croirait guèrn aujourd'hui qu'une des plus

remarquées, et qui fit le plus de scandale, ail été la révélation
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(lu système de Locke : l'abbé de Rolhclin, censeur royal, déclara

à VoUairc qu' t il donnerait son approbation à toutes les lettres,

excepté seulement à celle sur M. Locke ». Voltaire, en effet, avait

trouvé daus le sensualisme de Locke, si clair et si superficiel, la

doctrine qui satisfaisait ses instincts. Par elle, il écartait le spiri-

tualisme cartésien, il menaçait le spiritualisme chrétien : n'étant

pas de force à manier l'arme bien autrement terrible qu'avait forgée

Spinoza, il s'emparait de celle-là, plus légère et suffisamment

tranchante; et il s'empressait de s'en escrimer.

Ces Lettres philosophiques, qui étaient une attaque directe contre
.

le despotisme inintelligent et contre le catholicisme, furent un
accident unique dans la carrière de Voltaire avant 1750. Ayant
retourné son sac, il l'avait vidé d'un coup. Après, il se repose,

contenu par Mme du Chàtelet, diverti par ses travaux litté-

raires ou par ses ambitions de politique et de courtisan. 11 ne
donne plus que des manifestations partielles de son esprit : c'est

son newtonianisme, pendant les trois ou quatre premières années
de son séjour à Cirey; c'est surtout Mahomet. De Mahomet au
départ pour Berlin, rien : M. de Voltaire est à Versailles ou à
Sceaux. Les premiers romans qu'il écrit, pour amuser la duchesse i

du Maine, Zadig , ou Memnon *, sont d'un moraliste plutôt que l

d'un philosophe, et d'une ironie assez inofîensive. Je sais bien '

qu'au fond ces étonnantes liaisons de phénomènes qu'il nous pré-

sente, ces ricochets fantastiques d'effets et de causes, ces leçons

de résignation fataliste, cette raillerie de la présomption humaine
qui se croit assurée d'elle-même ou des choses, enveloppent

une assez forte négation de la Providence : mais la moralité terre

à terre dérobe l'audacieuse métaphysique. Vers le même temps,

Voltaire donnait i^aiiine (1749) : le public y applaudissait, dans la

mésalliance généreuse d'un seigneur, une satire des privilèges

sociaux, une apologie de l'égalité naturelle et du mérite personnel;

mais il n'y a vraiment rien là de bien méchant, et ce n'est pas

la peine d'être Voltaiie pour faire Nanine.

Le séjour en Prusse donna l'essor au voltairianisme de Voltaire.

De petites pièces, courtes, malignes, dissolvantes, commencent à

s'envoler par le monde, ou détachées en brochures, on insinuées au

milieu de quelque tome d'oeuvres complètes, dans les éditions qui

s'impriment incessamment en France ou en Allemagne. C'est, de

1750 à 1752, la Voix du sage et du peuple contre les immunités du
clergé; ce sont des Dialogues entre un philosophe et un contrôleur

des finances, entre Marc Aurèle et un récollet, entre un plaideur et un

1. Zadig parut ea 1747 sous le litre de Memnon, l'aaaéd suivante sous son titre

déliuitif. L'autre Memnon fut imprimé d'abord en 1749.
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avocat; ce sont des Pennées sur le i/nurernetnent : c'esl le roiTîaii de

Microméyas. Avec l'irréligion domine le souci des réformes admi-

iiiï^lratives. Mais tout cela est négligeable, au prix de deux grandes

œuvres, que Voltaire acheva ci Prusse, et qui sont les expressions

éclatantes de sa philosophie à cette date : je veux parler du Siècle

de Louis XIV (175<) et de ïAbrégé de l'Histoire urùvj^rseUeJiil^dj^

5. VOLTAIHE IIISTOniEN l'IllLOSOl'IlE.

L'Hisluin de Charles XII, que Voltaire publie en 17.T1, ne procède

d'aucune pensée phflosophique'.Bien au contraire, l'intérêt de l'au-

teur s'est éveillé surson héros dune façon assez frivole; la singula-

rité des aventures, le cliquetis des batailles, l'énormité des desseins,

le romanesque d'une vie tapageuse et stérile, voilà ce qui a séduit

Voltaire dans l'histoire de Charles XII. En revanche, l'ouvrage a

été solidement préparé, à l'aide des documents originaux. Voltaire

débrouille lestement les faits, et nous donne un récit qui court,

léger et lumineux, rejetant le détail oiseux, et dégageant les

actions caractéristiques. C'est la première histoire (qui ne soit

qu'histoire) qui compte dans notre littérature rpDur la première
fois, l'érudition et l'art, la méthode et le style concourent, et nous
sortons enfin des compilations sans valeur, des romans sans auto-

rité, et des dissertations doctement illisibles.

Les mêmes qualités se retrouveront dans le Siècle de Louis XIV.
Voltaire a utilisé toutes ses relations pour acquérir uiie~àiTiplè~et

exacte information. Il avait vu les dernières années du grand roi;"

sa vie accidentée le mit à môme de consulter nombre de per-

sonnes qui avaient touché aux affaires, hanté la cour, ou que leurs

pères avaient instruits de toute sorte de détails originaux et

authentiques. 11 me suffira d'énumérer les d'Argensoii, Richelieu,

les Chàteauneuf, Vendôme, La Fare, Caumartin, l'abbé Servien,

la duchesse du Maine, Villeroi, Villars, le marquis de Fénelon, des

parents de Fouquet, de Mme de Maintenon, Bolingbroke, la duchesse

de Marlborough, lord Peterborough : ces noms suffisent pour
faire apprécier la valeur de l'information orale que Voltaire sut se

procurer. Il eut entre les mains les mémoires encore manuscrits

de Torcy et de Villars, ceux de Dangeau et de Saint-Simon : le

maréchal de Noailles lui communiqua les mémoires de Louis XIV.

Il lut deux cents volumes de mémoires imprimés. Enfin sa charge

1. Mais il aboulil à iidc conclusion pliilosophique que Vollaire n'avait sans doute
pas |irovno a priori : Charles XII, ce héros de P'.ularquo et de Quinte Curce,
n la ssù la Suéilo' rnin.'.i;. rayéo du nonribre des grandes puissances. Voilà ce que
rapportent aux nations les rois guerriers {^1 1' éd.).
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d'hist*oriof,'raphe lui ouvrit les archives d'État. Il faisait avec soin

la critique de ses sources, établissait le plus exactement qu'il pou-

vait l'authenticité, ki valeur, la signification de chaque document.

En somme, il a préparé son ouvrage de façon à contenter les his-

toriens de nos jours.

D'autre part, dans ce sujet intiniinent vaste, il nous fait admirer
l'incroyable netteté de son esprit. Il se dirige avec aisance à tra-

vers le chaos des faits, débrouille, déblaye, noie le détail, fait saillir

l'essentiel, lie les effets aux causes, noté les conséquences, délinit

les rôles, analyse les caractères : chaque chapitre est un chef-,/

d'oeuvre de lucidité, de rapidité et d'intelligence.

iTmanque cependant quelque chose au Siècle de Louis XIV pour
nous satisfaire pleinement. 11 y manque, d'abord, ce que Saint-

Simon, bien moins intelligent, a mis surabondamment dans ses

Mémoires : la vie. Voltaire est sec. Il abstrait, il analyse, il con-

dense; dans cette manipulalioîi, le réel, le sensible, la couleur

s'évanouissent; ce n'est pas seulement le dramatique qui fait défaut

à cette histoire'jUialgré la prétention de Voltaire; c'est cette sorte

de résurrection du passé qui seule peut le faire connaître. Nous
cherchons des sensations où Voltaire ne nous donne guère que
des notions. Il épingle sur chaque fait, sur chaque personnage
une petite note, précise, topique, substantielle, qui les explique

ou les caractérise : il en fait des vérités intelligibles, jamais des

réalités prochaines. Puis, l'effronté Voltaire s'enveloppe ici de dé-

cence, de mesure, de discrétion : il décolore l'histoire par un parti-

pris aristocratique et littéraire; il en atténue la trop fréquente

brutalité. Il a fallu Saint-Simon pour lever tous les voiles sous

lesquels Voltaire avait coulé son vif regard et qu'il avait ensuite

pudiquement ramenés.

On s'accorde à trouver la composition de l'ouvrage défectueuse :

Voltaire nous donne vingt-quatre chapitres d'histoire politique

et militaire, quatre chapitres d'anecdotes de la cour et de la

vie privée du roi, deux chapitres du gouvernement intérieur,

quatre des sciences, lettres et arts, quatre des affaires ecclésiasti-

ques, et il termine par un chapitre saugrenu des disputes sur les

cérémonies chinoises. Ce plan a l'inconvénient d'obscurcir le sujet

1. Pas entièrement. L'histoire politique et militaire du règne est présentée dans

un récit qui va d'un mouvement continu : l'auteur essaie de saisir l'imagination,

d'exciter l'intérêt, de créer des sentiments d';ittenle et d'anxiété; il fait succéder

les tableaux, les revirements, les péripéties, il établit une progression ascendante

d'abord, vers un point culminant de splendeur et d'orgueil, descendante ensuite vers

la tristesse désolée d'une fin de règne désastreuse. Mais tout cela trop acadér.iique-

ment, trop finement pour le goût d'aujourd'hui, on aime mieux un art plus libre et

plus large. De même il y a une sorte de couleur, mais de celte couleur spirituelle et

Doble qu'on trouve dans la peinture du même temps (//• éd.).
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à force du le nioi'ccler. On lilla guerre du IJollaiideau chapitre 10,

et il l'aul attendre le chapitre 2'.) pour conuallre la politique

commerciale de Colbcrt, qui lut une des causes principales de la

guerre. Dans cet excès de division apparaît une des impuissances

y capitales du xviii'^ siècle et de Voltaire : une analyse impitoyable

sépare fous les éltmients 4^-1» léalilé; et même un esprit comme
celui de Voltaire échoue à rassembler ces fragments, à recon-

struire le tissu, l'organisation des choses naturelles, à en remonter

le jeu. Toutes les pièces du règne de Louis XIV sont dans les

tiroirs de l'historien : il ouvre chaque tiroir à son tour, et nous en

détaille le contenu.

Une autre raison, plus profonde ficut-étre et plus décisive,

rend compte du plan du Siccle de Louis XIV : c'est l'intention philo-

sophique de l'auteur. La première édition du livre a paru à Berlin

en 17oi : la première pensée en apparaît dans une lettre de 1732.

Dans ces vingt ans, Voltaire a prodigieusement acquis, il a essayé

bien des directions. Chacun de ses progrès a laissé une trace dans
la conception générale du Siècle de Louis XIV. La base première
du livre doit cire cherchée dans la sincère passion de Voltaire pour
les lettres, les sciences, les arts, pour l'œuvre intellectuelle de
l'humanité. La grandeur do la littérature française sous Louis XIV
l'attache à ce règne, et l'emplit d'admiration. Mais l'art n'est pas
tout pour Voltaire, il ne croit pas que tout aille bien, parce que
quelques beaux vers ont été écrits. Il y a eu lui un bourgeois

très positif : ce bourgeois-là s'intéresse au commerce, à Tiiidus-

trie;il est partisan d'une administration exacte, qui donne au

travail de la sécurité, et qui accroisse le bien-être général. Colbert

et Louis XIV, les intendants, la « vile bourgeoisie » par laquelle le

grand roi gouverne, lui olïrent tout cela.

Ainsi se forme une première idée générale qui sert de base au
Siècle tic Louis XIV. « Je suis las des histoires où il n'est question

que des aventures d'un roi, comme s'il existait seul ou que rieii

n'exisli'it que par rapport à lui : en un mot, c'est encore plus d'un

grand siècle que d'un grand roi que j'écris l'histoire. — Ce n'est

point simplement les annales de son règne, c'est plutôt Ihisloire

^ de l'esprit humain puisée dans le siècle le plus glorieux à l'esprit

humain '. » Faire ïhisloirc île l'esprit humain au temps de

Louis XIV, exposer le progrès de la civilisation générale, depuis les

poèmes et les tableaux, jusqu'aux canaux et aux manufactures,

il n'y avait pas de conception de l'histoire qui fût plus juste, plus

large -et philosophique.

1. LoUres h milord Hervey riT^O)©! à l'abbé Dubos (.SO oct. 1738). Cf. l'introduc-

tiuu de M. buurguoi:i, dau^ non ùdilion, UachuUe, in-lC, 1S90,
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Cette conception se précisa dans l'esprit de Voltaire sous l'in-

tluence des mêmes circonstances qui firent éclater les Lettres

anglainea. F/Ançleterre et la h'rance de Louis XIV lui servirent <à

faire honte à la France do Louis XV. Comme Newton enterré à

Westminster, Molière, Racine, protégés de. Louis XIV, feraient voir

au public de quelle façon devaient être traités les penseurs, les

poètes qui sont l'honneur d'une nation : ce passé jugerait le pré-

sent. Voltaire y songea d'autant mieux que depuis quinze ans il

assistait à une réaction contre ce grand règne. Malgré ses aristo-

cratiques relations, il ne s'était jamais associé à cette réaction :

la splendeur dés lettres et des arts compensait tout à ses yeux.

Mais, de plus, il ne haïssait pas le despotisme. Ses idées de bonne
admistration l'inclinent môme plutôt à aimer le despotisme, dès que

le despote est vigilant, laborieux, dévoué à la grandeur de l'État.

Ainsi se compléta le dessein primitif du Siècle de Louia XIV, par
l'accession de deux pensées : une pensée satirique fut peut-être

l'occasion réelle du livre, et, à coup sûr, dut en être la conclusion

secrètement, sourdement insinuée. L'autre pensée s'ajouta à la

philosophie du livre : dans le progrès de l'esprit humain, que Vol-

taire se proposait de peindre, il voyait et voulait montrer comme
agent principal un homme, le despote éclairé. Le siècle de Louis XIV
était une des grandes époques de l'esprit humain, et ce gr^d
siècle était essentiellement l'œuvre personnelle de Louis XIV : c'est

le sens de la fameuse lettre à niilord Hervey.

Voilà sous l'empire de quelles idées, en 1733, en 1737, en 1738,

Voltaire travaillait fiévreusement. L'ouvrage s'organisait de façon

à manifester l'intention philosophique de l'auteur : vingt chapi-

tres esquissaient l'histoire générale de l'Europe. Un chapitre mon-
trait Louis XIV dans sa vie privée. Quatre chapitres représentaient

le gouvernement intérieur, commerce, finances, affaires ecclésias-

tiques. Enfin, cinq ou six chapitres, étalant la grandeur de l'esprit

humain dans les lettres et les arts, couronnaient magnifiquement
l'ouvrage. Il y avait une trentaine de chapitres à peu près achevés

en 1739 : ils forment le premier état du Siècle de Louis XIV. C'est

alors que VIntroduction et le Premier Chapitre, glissés dans un Recueil

de pièces fugitives, furent condamnés par arrêt du conseil. Voltaire

laissa dormir le Siècle de Laids XIV; il n'y revint sérieusement qu'en

1730, à Berlin, et bientôt il le mit en état de paraître (17.^1).

Ce n'était plus du tout l'ouvrage de 1739 : au lieu d'une tren-

taine de chapitres, il y en avait trente-neuf; et surtout l'ordre en

était modifié; de cinq à six, les chapitres des lettrés, sciences et

arts étaient réduits à quatre, et transposés devant les chapitres

des alTaires ecclésiastiques, qui étaient développées en quatre cha-

pitres au lieu de deux, prf'-cédant le nouveau et bizarre chapitre
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ilt\s cérémonies chinoises. Ces romaniemcnis correspondent à une
t,'rave et déjà ancienne luodilicalion de la pensée philosophique

de Voltaire.

Mme du Chàlelet n'aimait pas l'histoiro : pour vaincre son aver-

sion, Voltaire entreprit de la lui montrer comme une science expli-

(|iiant les phénomènes de la vie collective de riiumanifé; il com-
(iicnça de lui esquisser à grands traits la suite des événements de

riiistoire universelle. C'est le |(oint de départ de l'ouvrage qui

devint YEsn/ii sur les mœurs : plusieurs des parties rédigées p"ur

Mme du Chàtelet parurent dans le Mercure en 1745 et 1744. Du
moment (pi'il entamait une Histoire universelle. Voltaire rencontrait

devant lui le fameux discours de Bossuet. Bossuet soumettait l'his-

toire à la conduite de la Providence; le premier soin de Voltaire

iut d'éliminer la Providence. Faire éclater l'absence d'une intelli-

gence divine dans le tissu des événements humains, expliijuer les

faits par des liaisons mécaniques et fatales, mettre en lumière la

puissance des petites causes, la souveraineté du hasard, voilà le

, dessein de Voltaire. Cependant il croit au progrès; il aime la civi-

lisation : la marche inégale, hésitante, de l'humanité sera le résul-

tat de deux contraires, l'ignorance superstitieuse, fanatique, stu-

pide, et la raison éclairée, bienfaisante. Les ouvriers du progrès

seront les grands hommes, par qui les lumières et le bien-être se

rél^andent; et les grands siècles de l'esprit humain sei ont ceux où

les circonstances serviront les grands hommes, c'est-à-dire où ils

.luront l'autorité pour eux, et non contre eux, quand les despotes

seront de grands hommes, serviteurs ou protecteurs de la raison.

Cette thèse, qu'il dégageait de ses études sur V Histoire univer-

selle, modifia profondément le Siècle de Louis XIV. Faire du chris-

tianisme l'obstacle au progrès de la raison, au bonheur de 1 hu-

manité, c'était une idée qui dev;ut plaire à Frédéric autant qu'à

Mme du Chàtelet. De ce point de vue, le Siècle de Louis XIV a|ipa-

raissait comme un grand siècle incomplet : Louis XiV avait un

confesseur, il ne pouvait être « philosophe ». Il avait des parties

du bon despote : il ne le réalisait pas entièrement, honneur

réservé à l'incroyant Frédéric. Le xviic siècle, dans son ensemble,

était trop religieux. Voltaire ramena donc le Siècle de Louis XIV
à son dessein général : l'histoire universelle étant une suite

lamentable de folies, erreurs, « bulorderies », qu'interrompent

(le loin en loin quelques glorieuses époques, ce beau siècle eut

son dessous et son revers de sottises. Ces sottises, c'est la part

lies « prêtres remuant.s et fourbes qui ont gâté le siècle de

Louis XIV »; c'est la religion et l'histoire ecclésiastique. Voilà

[lourquoi Voltaire développe et rejette celte partie à la fin de

son livre. La rançorr, la contrepartie de la splendeur du règne,
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=e trouvent dans les querelles du protestantisme, du jansénisme,

(lu quiétisme ; ainsi s'amène la conclusion enveloppée dans lo

dernier chapitre, et pourtant bien claire, si Ton veut y réfléchir

un instant : Voltaire y conte comment un sage empereur expulsa

de Chine les missionnaires chrétiens, colporteurs de sotlise's men-
songères et fauteurs de funestes séditions. Culte de la n.iisop,

haine de la religion, voilà le sens essentiel du Sircle de Louis XIV.

Ainsi établi dans sa forme définitive, il n'eut pas de peine à

prendre place en 1756 dans l'Essai sur l'Histoùx' gônéndc, ei sur 1rs

mœurs et resprit des nations depuis Charlemagne jusqu'à nos jours.

Après avoir achevé son Siècle de Louis XIV, Voltaire avait repris

ses esquisses d'histoire universelle, et poussé vigoureusement son

travail pendant l'année 1752. En 1753 et 1754 parurent les trois

volumes de VAbrégt^ de l'Histoire universelle. J'en ai dit le carac-

tère; et l'on voit quel en sera le vice rédhibitoire : il est impos-
sible de se faire l'historien du moyen âge, si l'on est de parti pris,

par une détermination rationnelle, l'irréconciliable ennemi du
christianisme. La sympathie pour les hommes dont il fait l'histoire

lui fait défaut : il les raille dans leurs erreurs, dans leurs sottises,

dans leurs misères. Il ne voit pas leur effort vers la vérité, vers le

bien; il ne les comprend pas, parce qu'ils sont autres que lui.

A cet égard, par l'impossibilité de sortir de soi et de son siècle,

Voltaire n'a pas le sens historique*.

11 faut pourtant rendre justice à cet essai d'Histoire uriiver-

selle. Une vive curiosité y éclate à chaque page. Voltaire pousse

des pointes en tout sens, reconnaît des régions inexplorées : sur

l'Arabie, sur l'Inde, sur la Chine, il apporte des études bien incom-

plètes encore, mais singulièrement neuves pour le temps. Il traite

son sujet avec la même largeur que dans le Sircle de Loids XIV; il

note les grandes découvertes qui vont révolutionner la civilisation

plus volontiers que les batailles et les mariages des princes. Il

essaie réellement de faire l'histoire générale de l'esprit humain.

Comme toujours aussi, il travaille sur les documents originaux,

ou du moins sur les meilleurs ouvrages qui les ont utilisés, il s'en-

1. Ce jrigement est beaucoup trop dur, et inexact dans son expression absolue.

Voltaire a vu le moyen âge comme le voyaient les hommes du .wii" siècle el du

xviii* : il n'a pas jugé l'âge féodal et les croisades autrement que le pieux abbé Fleury.

C'était donc moins son irréligion que sa culture et son rationalisme qui l'indispo-

saient contre ces temps-là. D'autre part, un érudit impartial. M. Liichaire, toul

récemment ne les a pas vus plus en beau. Enfin on pourrait citer bien des endroit^

où Voltaire s'est efforcé d'être juste aux papes el aux moines : il a, en dix lignes,
'

indiqué tous les services qu'ont rendus les couvents à la société du moyen âge. —
En consultant le petit volume que j'ai donné sur Voltaire, on verra quelles nuances

je croirais aujourd'hui juste et vrai d'atténuer ou d'ajouter dans ce tableau delà jeunesse

de l'écrivain, comme dans celui de sa vieillesse qu'on trouve plus loin {II' éd.}.
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qiiiert des sources, oiiliqiie les témoignages. Il tient toute cette

niîinipnlatioii éloi^'née des yeux du public; mais il la fait. 11 con-

denx' loule sou iulormalion eu n'-cits courts, clairs, saisissants,

qui parfois ont forcé l'admiration de Micliclot. Avec un peu de

sympathie, il aurait fait un rlief-d'inuvre et une œuvre définitive :

il n'a fait, malgré sa conscieni^e île travailleur et son génie lucide

d'écrivain, qu'une œuvre de parti qui risque souvent dejDaraître

fausse et dure.

[Pourtant il est vrai qu'il a eu lo sentiment du devoir de l'histo-

rien, et l'intelligence des conditions ou des méthodes principales

de la critique historique. Il est vrai qu'il a le jjremier réalisé la

conception moderne de l'histoire, d'une histoire qui est l'explica-

tion et le tableau du mouvement de la civilisation.]



CHAPITRE III

MONTESQUIEU

1. Les Lettres persanes. Peinture superficielle des mœurs : réflexions
graves sur le gouvernement. — 2. Les Considérations : Montes-
quieu et Bossuel. Défauts du livre : sa portée philosophique. —
3. L'Esprit des lois : collection et chaos d'études, de recherches,
d'idées. Éléments et accroissements de la pensée de Montesquieu.
Contradiction du point de vue physique et de la théorie politique.
Témérité des déterminations et des généralisations. Hardiesse phi-
losophique et politique du livre. Influence de Montesquieu.

Au moment où Voltaire se fixe aux Délices, et va commencer
une nouvelle vie, Montesquieu disparait (1755). Il n'avait pas fait

autant de tapage que Voltaire, il s'était moins agité : mais il avait

fait plus de besogne, au point de vue de la philosophie du siècle.

Rien à cette date, dans l'œuvre de Voltaire, ne saurait contre-

peser les Lettres joersanes, les Considérations sur les Romains, et

YEsprit des Lois : il y a là une raison qui sait démolir et con-

struire, un esprit qui peut guider son siècle, quand Voltaire en est

encore à faire des niches au gouvernement, et à faire partir des

fusées pour l'amusement des badauds.

1. LES « LETTRES PERSANES ».

Les Lettres_jS[ersanes ^ parurent en 1721, avec le succès que pou-
vaient avoir, sous la Régence, de vives satires entrecoupées des

1. Biographie . Charles-Louis de Secondât, né à !a Brède, près de Bordeaux, le

IS.janvier 16S9, éludia ctiez les Oratoriens à Juilly, fut reçu, en ni4, conseiller au

parlement de Bordeaux, se maria en 1715, prit, en 1716, la charge de président et le

nom de Montesquieu que lai légua ud oncle. Il viat à Paris & 33 ans, après le succèa
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descriptions voluptueuses. Lorsqu'on sut que l'auteur était un
président à mortier du parlement de Bordeaux, la légèreté du
livre parut plus amusante encore par le contraste qu'elle Taisait

avec la gravité de la profession du magistrat. Le fin Gascon n'était

pas sans avoir prévu la chose.

L'Asie était à la mode à la lin du xyu*" siècle. On avait lu avec

curiosité les récits de Dernier, de Chardin, de Tavernier. La tra-

duction des Mille et une ISuits, que Galland donna en 1708, avait

dé|>osé dans' les esprits toute sorte d'images des mœurs et des

coutumes orientales. L'opposition de ce monde au nôtre sautait

aux yeux : de là à choisir un Oriental pour critique de nos tra-

vers et de nos préjugés, il n'y avait qu'un pas ; et Du Fresny donna,

en J707, les Amusements sérieux et comiques d'un Siumois. Telle est

l'origine de la fiction du livre de Montesquieu. 11 suppose deux
Persans, Usbek et Rica, qui viennent en Europe, à Paris, dans
les dernières années de Louis XIV. Mais ils reçoivent des nouvelles

de leurs pays, de leurs familles; et l'on conçoit comment peut là-

dessus s'exercer l'imagination d'un jeune Français sous la Régence,

avec quelle curiosité libertine il mettra en scène la vie oisive et

voluptueuse du sérail, des femmes très blanches surveillées par

des eunuques très noirs, des passions ardentes, des jalousies

féroces, des désirs enragés. Mais ce n'est là qu'un ornement. L'es-

sentiel, dans le livre, ce sont les impressions des deux Orientaux

jetés au travers de notre civilisation. Tout les étonnera, les cho-

quera : je dis tout, sans distinction, péle-mèle; et la confusion innée

à l'esprit de l'auteur y trouvera son compte. Les plus superficielles

peintures s'entremêleront aux plus graves études.

Le superficiel, c'est la critique des mœurs. La Bruyère était moins
[irofond que Molière, Lesage moms profond que La Bruyère : Mon-
tesquieu est plus loin de Lesage que Lesage ne l'est de Molière.

de ses Lettres persanes, fut reçu à l'Académie eu 1728, voyaf,'ea ensuite en Allemagne,

en Autriche, en Hongrie, en Italie, en Suiaso, en Hollande, en Angleterre, ou il

resta prés de deux ans (1729-1731). 11 mourut le 10 février 1755.

Éditions : Lettres persanes, 1721, in 12, Amsterdam et Cologne; Considérations

sur les causes de la (/randeur et de la décadence des Homams, Amsterdam, 1734,

in-12 (anonyme); De l'esprit des Lois, Genève, 1718, 2 vol. in-4 (sans nom d'auteur);

Paris, Huart, 1750, 3 vol. in-12. Œnvres complètes, od. Riclier, 17t-8; éd. de

Lnboulaye. Paris. Garnier, 1875-IS7"J, 7 vol. m 8. Deux Opuscules de Montesquieu,

publ. par le baron de Montesquieu, Burdoaux et Paris, 1891, lu-'j; Mélanges inédits

de M., par le même, Bordeau.t et Pans, 1892, m-4 ; Yoyayes de M., par le même.

ibil).. 1895 1S96, 2 vol. in-i Pensrm et fragments, 1899, in-4.

A consulter : Sorel, Montesquieu (C:ull. des Gr. Écriv fr.), Paris, 1887. Faguel,

XVIll' xii'rte. Vinel. oiai?-. cité. F. Bruiieliére, Études critiques, 4* série. Uurck-

beim, Quid Secundatus politicx sciei'lix contulerit, Bordeaux, 1S02. Barckhausen,

Montesquieu, l'Esprit des lois cl les anhires de la Bride, 1904; Montesquieu, »e*

idées et ses œuvres d'après les papiers de la Bride, 1907
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C'est un peintre «le nm'uis chatniant, délicat, ingénieux; c'est un

maître écrivain, qui excelle a mettre en scène, comiquement, un

travers, un préjugé : mais son observation a la portée du P7'an-

çais à Londres de Boissy, et du Cercle de Poinsinet. Montesquieu

est tout juste apte à railler la curiosité frivole des badauds pari-

siens , la brillante banalité des conversations mondaines , n

noter que les femmes sont coquettes, et les diverses formes de

fatuité qui se rencontrent dans le monde. Il n'y a pas ombre de

pénétration psychologique dans les Lettres persanes.

Mais elles ont des parties graves : Montesquieu a l'habitude de

se mettre tout entier dans chacun de ses livres; il ne sait pas

réserver une partie de sa pensée. Aussi trouvera-t-on dansce léger

pamphlet des réflexions, qui contiennent en puissance ['Esprit des

Lois. Quand la satire sociale se substitue à la satire des mœurs
mondaines, le ton se fait plus àprc; Montesquieu développe, et

cette fois avec la supériorité de sou génie, ce qui était seulement

en germe dans quelques parties du livre de l^a Bruyère. Il est vrai

qu'H a reçu l'instruction des événements : il a vu s'achever le long

et lourd règne de Louis XIV, il écrit dans le fort de la réaction qui

suivit la mort du grand roi; et il y aide, pour son compte, de tout,

son coîur. Il fait le procès à tout le régime. Il a des mots écrasants,

pour les financiers, dont le corps, fait-il dire à son Persan, se

recrute parmi celui des laquais. Il signale l'abus des privilèges dej

la noblesse; il flétrit l'avidité insatiable des courtisans. Il dit son;

mot sur les affaires actuelles, sur le système de Law, dont il l'ait

la critique. Mais il s'attaque surtout au despotisme de Louis XIV,

qu'il hait autant que Saint-Simon; il expose comment la monar-
chie dégénère en république ou en despotisme; il esquisse déjà

sa fameuse théorie des pouvoirs intermédiaires. Il remonte, pour

nous instruire, jusqu'à l'origine des sociétés; et, suivant sa fan-

taisie, il nous développe une sorte de mythe à la façon de Platon,

qui est comme le rêve d'une intelligence raisonnable et optimiste.

II conte l'hi stoire des Troglodytes, qui se sont détruits en s'aban-

donnant aux instincts naturels. Deux familles avaient échappé :

elles fondent un nouveau peuple dont la prospérité sera assise sur

les vertus domestiques et militaires, et sur la religion.

Ce mot de religion ne doit [)as nous tromper sur la pensée de

Montesquieu. Elle est pour lui une institution comme les autres;^

c'est une partie de la police. Il est foncièrement irréligieux; il ne

comprend pas plus le christianisme que l'islamisme. Le principe

intérieur de la religion lui échappe, comme au reste le principe

de l'art et de la poésie.
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2. LES « CONSIDÉRATIONS SUR LES ROMAINS ».

Montesquieu donna en 173i ses Comidérations xur la grandeur cl

la lUcadencc rfps Romains. Le contraste est f,'rand avec les Lettres

per.^anes. Ici tout est grave; et le style affecte une sévère conci-

sion, une simplicité nue, une plénitude substantielle. La phrase
est sentencieuse; elle a le relieP d'une belle médaille; parfois une
image saîsrssaTrte, une comparaison imprévue y jettent leur clarté.

D'admirables portraits enlèvent l'aridité qui pourrait se trouver

dans ces dissertations abstraites sur les faits de l'histoire.

Cette tenue du style nous révèle une des faces de l'esprit de
Montesquieu. Ce Gascon pétillant a eu la passion de l'antiquité.

C'est le legs, en lui, du xvti" siècle. Il a été idolâtre de la grandeur
romaine, de l'éloquence romaine, de la vertu romaine : il a lu

Titc-Live et Tacite avec enivrement, il les a longuement médités.

Il a admiré les exemples d'énergie, de fierté qu'ont donnés les

stoïciens de Rome sous les mauvais empereurs. Réfractaire à la

séduction de rideS,l chrétien, la hauteur de la vertu païenne le

saisissait. De là est sortie, au milieu de la lente et laborieuse pré-

paration de VEsprit des Lois, cette analyse profonde et subtile du
génie politique de Rome, et de son évolution historique. Montes-

quieu n'a pas, comme on dit, détaché un chapitre de son grand
ouvrage pour en donner communication par avance au public. Mais,

rencontrant souvent Rome sur son chemin, il n'a pas su résister à

la tentation : il s'est détourné pour un temps de son œuvre capi-

tale, pour se donner le plaisir d'embrasser d'une seule vue toute

la suite de l'histoire romaine.

Quelqu'un s'était donné ce spectacle avant lui : c'était Rossuet;

et Montesquieu, qui du reste n'a rien de commun avec ce grand

chrétien, ne pourra nier de l'avoir eu pour maître. Toute une

partie des Considérations atteste une lecture attentive du 7Jîscom?'s

sur rilistoii'e tiniversclle; c'est celle où Montesquieu énumère les

causes de la grandeur romaine. 11 développe avec toute sa science

et sa pénétration les rapides indications de Bossuet, quand il

nous expose le fond de l'Ame romaine, cet amour de la liberté,

du travail et de la patrie, la force des institutions militaires et

de la discipline; l'ardeur des luttes intestines, qui tiennent les

esprits toujours actifs, toujours en haleine, et qui s'effacent tou-

jours dans les occasions de danger extérieur; la constance de la

nation dans les revers, et cette maxime de ne faire jamais la paix

que vainqueurs; enfin l'habileté du sénat, dont la substance se

réduit à trois principes : soutenir les peuples contre les rois, laisser

aux vaincus leurs mœurs, et ne prendre qu'un ennemi à la fois.

Jamais Montesquieu n'a été plus érudit, plus injjénieux, plus pro-
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fond que dans ce chapitre vi, où il nous explique le jeu de la poli-

tique extérieure des Romains.
Bossuet n'avait presque rien dit de la décadence de l'empire

romain : ici Montesquieu marche seul; et c'est une partie très

neuve, très étudiée, et très originale. La grandeur de l'État romain
qui a pour effet de substituer les guerres civiles aux dissensions

du Forum, les guerres lointaines où périt le patriotisme du soldat,

l'extension du droit de cité à toutes les nations, le luxe qui

corrompt les mœurs, les proscriptions, qui, depuis Sylla jusqu'à

Auguste, brisent par la peur le ressort des âmes et les dressent à

la servitude, la suite des mauvais empereurs, le partage de l'em-

pire, la destruction de l'empire d'Occident par les invasions bar-

bares, et la lente agonie de l'empire d'Orient, voilà les principales

étapes de la décadence du peuple romain.

Le livre de Montesquieu est loin d'être complet et sans défauts.

D'abord la critique y est insultisante. Montesquieu accepte les dires

des historiens anciens; il ne contrôle pas leurs assertions; il ne

s'embarrasse pas de leurs contradictions. 11 ne se doute même pas

des conjectures de Saint-Evremond; il ne soupçonne pas la pos-

sibilité de la tâche que s'est donnée en ce moment même un
érudit de Hollande : quatre ans après les Considérations, paraîtra

la Dissertation de Beaufort sur l'incertitude des cinq premiers

siècles de l'histoire romaine. Montesquieu raisonne sur Numa aussi

intrépidement que sur Auguste. 11 ne 'fait commencer sa tâche

qu'à l'interprétation des textes. Il les commente en juriste, qui

n'a pas à les infirmer, à les corriger, à les rectifier; il les tient

pour établis, authentiques, véridiques; il se borne à en définir le

sens et marquer les conséquence».

On pourrait signaler aussi de graves lacunes dans l'ouvrage

de Montesquieu : l'absence complète de l'étude financière et éco-

nomique, l'oubli constant de la religion romaine. Or les Romains
étaient à la fois le plus pratique, le plus intéressé des peuples, et

le plus religieux. Pour ne parler que de la rehgion, la Cité antique

a fait éclater l'insuffisance de l'œuvre de Montesquieu.

C'est encore un défaut des Considérations — et une fâcheuse

tendance du génie de l'auteur — que cet amour des généralisations

qui conduit à ériger témérairement en lois des phénomènes aperçus

une fois dans l'histoire. Ainsi Montesquieu pose ces étranges

maximes : qu'un État déchiré par la guerre civile menace la liberté

des autres, et qu'il se forme toujours de grands hommes dans

les guerres civiles. Vérités de fait et d'occasion, mais non pas

constantes et universelles, ni suitout nécessaires : les proposi-

tions contradictoires sont aussi vraies et aussi souvent vérifiées.

Jamais Montesquieu n'a su composer : sa pensée procède par
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saillies, non par développement continu. Cela se reconnait dans

la médiocre composilion de sou livre. Les chapitres y sont des

cadres artifici»'ls, des formes, où il réunit autour d'une idée cen-

trale une collection de traits éclatants ou de pensées profondes.

Les Consi(l<'rations sont une œuvre considérable. Cette étude de

Ihistoire romaine est une œuvre de philosophie rationnelle et

laiquc : elle n'a devant elle que l'œuvre de Bossuet, toute théolo-

gi(jue. Pour la première fois, la doctrine de la Providence direc-

trice est rejetée de Ihistoire, et la raison des faits est cherchée

dans les faits mêmes, dans le rapport des antécédents et des con-
séquents. L'histoire est traitée par la méthode des sciences phy-
siques : aucune intelligence n'est supposée conduire le peuple

romain vers un but, et pourtant les choses ne vont pas au hasard;
le développement de la puissance romaine, sa déiadence ensuite

se font nécessairemeat, logiquement, chaque état passager conte-

nant l'état suivant, que le jeu naturel des circonstances se charge
de dégager. Quelques faits constants et générau.v, ou intérieurs,

tels que l'àme du peuple et ses instincts primordiau.<, on exté-

rieurs, tels que des inslitutiotis et des constitutions, donnent les

directions et les formes principales de l'évolution historique '.

Les Consi'Jérations de Montesquieu élargissent notablement le

domaine de la littérature. Tout à l'heure Fontenclle offrait de l'as-

' tronomic au.v dames : aujourd'hui Montesquieu leur fait goûter

des réflexions sur l'histoire. 11 ne s'agit encore que de l'histoire

romaine, sujet classique, lieu commun de l'éloquence et delà tra-

gédie du siècle précédent : mais la forme est loin d'être oratoire

ou dramatique. C'est le plus ardu et le moins captivant de l'his-

toire que Montesquieu présente d'emblée : l'explication scientifique

des faits, la philosophie. Et par la gravité de ses Considérations il

Iraye la voie aux plus sévères études de VEsprit des Lois.

3. L' Il ESPIllT »ES l!»lS ».

L'Esprit des Lois fut public en 1748. Ce qui s'offre à nous sous

ce titre, c'est tout Montesquieu, toutes ses connaissances et toutes

/ ses idées, historiques, économiques, politiques, religieuses, sociales,

à propos d'une étude comparative de toutes les législations. L'Es-

prit (les Lois est pour Montes(|uieu ce que les Essais sont pour

Montaigne : toute la différence est que l'étude de Montaigne, c'est

l'homme moral et les ressorts spirituels; celle de Montesquieu,

l'homme social et la mécanique législative. Chacun cause à perte

de vue sur son sujet. « Ce grand livre, dit M. Faguet, est moins un

I La ooiiclnsiiin philosophifiue du livre, M. Barckhnusen l'a bien montré, c'est

que Rome a ilécline et -péri pour avoir fait la conquête du mondo. Conclusiun qui

rejoint celle du Cfiarle» .\7/ de Vollaire (W éd. t.
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livre qu'une existence.... Il y a là non seulement vingt ans de
travail, mais véritablement une vie intellectuelle tout entière.... »

Ce que la lecture de VHsprit des Lois permettait à M. Faguel de

deviner, la publication des Œucres int'dUes de Montesquieu en

fournit la démonstration. Les principau.v passages des opuscules

que l'on vient d'imprimer pour la première lois sont allés se fondre

dans le grand ouvrage, et y former ici un alinéa, ailleurs un cha-

pitre. L'auteur a utilisé pour son Esprit des Lois toutes les éludes

partielles qu'il avait Cii portefeuille.

Montesquieu est un esprit actif qui a toujours étudié, qui, par
suite, s'est élargi, einichi, mais c-ussi modifié, qui a découvert des

points de vue nouveau.v, changé son orientation : sa vie intellec-

tuelle comprend plusieurs périodes distinctes. Chacune de ces

périodes a laissé son dépôt dans ['Esprit des Lois; des pensées
hétérogènes, qui appartiennent à des états desprit différents, y
forment comme des couches superposées, el d'autres fois scpénc-
Ireul, s'enchevêtrent, s'amalgament. De là la peine qu'on éprouve
toujours à prendre une vue d'ensemble de l'Esprit d''s Lois.

[La. difficulté est accrue par la division de l'ouvrage, par cet

e.xirème morcellement qui multiplie les chapitres dans les livres,

les alinéas dans les chapitres :dans cette composition, établie pour
soulager l'esprit du lecteur mondain par la fréquence des pauses
et des reposoirs, se révèle aussi la bru?qupiie pétulante et ner-

veuse de l'esprit de l'auteur, sautant d'idée en idée, et supprimant,
à la lois par théorie et par tempérament, les idées intermédiaires.

Le résultat est que le livre est presque impossible à dominer.

Ce n'est pas qu'on n'y trouve un ordre. J'en ai désespéré jadis;

et je lai dit dans les di.v premières éditions de celouvrage. Cepen-
dant M. Barckhau.sen et moi-même, de deu.v points de vue ditTé-

rents', nous sommes arrivés à dessiner à peu près de la même
façon le plandulivre Montesquieu part des idées simples; il pose

d'abord des définiJ.ions a priori; il étudie les diverses formes de

gouvernement âans l'abstrait et les fonctions fondamentales du
gouvernement dans leur essence, abstraction faite du temps et du
lieu; puis il introduit la notion de l'espace, et il analyse les effets

que la position dans res()ace peut avoir pour les sociétés (climat,

terrain, commerce, religion, etc.). Puis il pose la notion du temps,

et dans les dermers livres, il développe (juelques exemples de la

variation des lois, de leur évolution historique dans un même
pays. 11 y a aussi, à la lin de louvrage, un livre destiné à éclairer

l'application, le passage de la théorie à la pratique.

1. Cf. G. Lanson, Revue de Mét0.i)liijsiqup, juillet 18% [De Vm/lucnce de ûescartes

sur la hit. française); Baickhauseu, ilonlesi/u/eu, ses idées, etc.
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Inconleslablemcnl, il y a du désordre et du décousu dans ÏEs-

prit des Lois : les derniers livres, de l'aveu do l'auteur, oui clé

ajoutés après cou|» à louvra^e. Ce|)cndaiil l'ensemble ebtconslruil

sur uu plan inélliodiquc et raUouuel. l)aiis iliaque livre, une l'ois

les priiiciiies posés, les divers cliapilres sont coinnio des Ihéo-

roines où des cas et des problèmes soûl ramenés aux verilcs pré-

cédemment établies.

J'inclinerais d'ailleurs à croire qu(! la méthode déduclivc a été

surtout pour Munlcsquicu une méthode d'exposition et un procédé

de vérification et de conlirmalion. 11 me parait avoir, dans ses

recherches, employé surtout la méthode d'observation : il a étudié

les cas jtarliculiers, puis généralisé; sa pensée induit d'abord tout

ce qui dans son livre est déduit.

Quoi qu'il en soit, que j'aie raison ou tort de trouver avec

M. Barckhausen, ûànsVEsprit ch s Lois, un ordre que jadis avec beau-

coup d'autres je n'apercevais pas;, le meilleur moyen de simplilier

et d'éclaircir sera de dissoudre l'unité tle l'ouvrage, de rcl'aire en sens

inverse le travail de Montesquieu, et de prendre l'une après l'autre

les diverses tendances, et les périodes successives de son activité

intelleclucllc, scion qu'elles afilourcnt ou s'étalent dans r£.s|»?'j7 (/es

Lois. Cette détermination ne pourra se faire complètumenlquelois<|uo

toutes les œuvres inédites auront paru. Mais on peut déjà l'es-

quisser.

Prenons Charles de Secondât de la Bréde en 1710, au moment
où son oncle le baron de Montesquieu lui transmet avec son nonl

sa charge de président à mortier au parlement de Bordeaux.

Les excellents Oraloriens qui l'ont instruit à Juilly lui ont

découvert la riche source d'éner^'ie morale qui jaillit pendant toute

la durée des antiquités grecque et romaine; les grands ouvrages

de l'esprit, les coups d'héroïsme dans l'action politique ont ravi

l'iniaginalion du jeune Gascon, dont le bon sens aiguisé goûte ce

qu'il y a toujours de pratique et de mesuré dans les traits les plus

étonnants de l'antiquité. Ses propres études, une' fois qu'il aura

échappé au collège, l'alîermiront dans sa passion pour l'histoirG

ancienne, et particulièrement pour l'histoire romaine : car, peu

touché de l'art, c'est des imruis, des caractères, des actions, de

l'histoire par conséquent, qu'il s'éprend. La forme antique, qui lui

plait et qu'il essaie d'imiter, c'est une forme révélatrice d'un carac-

tère a()ti(juo, de la gravité simple et do la sublimité habituelle.

Ce Montesquieu-là n'a pas grand chose à voir dans VEsprit des

Lois '
: après s'être répandu en plusieurs opuscules, il s'est épuisé

dans les Considérations.

1. Notez, au 1. X, le purtrait d'Alexandre.



MONTESQUIEU. 717

Do la nature, le jeune magistrat tenait une certaine sensualité

que les mœurs contemporaines di^veloppèrent en polissonnerie

intellectuelle. Après s'être donné toute liberté dans les scènes

orientales des Lettres persanes, Montesquieu sera calmé par l'âge,

la gravité professionnelle, le soin de sa considérai ion. Mais il

aimera toujours <à disserter, sans rire, avec érudition sur des

matières scabreuses; il aura plaisir, dans VEsprit des Lois, h noter

les lois et les coutumes qui blesseut le plus nos idées de la morale

et de la pudeur, à relever toutes les convenances physiques ou
politiques qui peuvent les justifier. Ce n'est presque rien dans

l'ampleur du livre : et pour nous c'est moins que rien. M?is en

ce temps-là, cela faisait lire l'ouvrage.

J'en dirai autant du bel esprit de Montesquieu. Jamais il ne

dépouilla tout à fait l'académicien de province, qui excelle à parer

des lieu.ic communs d'intentions fines ou malignes. Et il y avait

aussi en lui un causeur brillant, coquet, ne voulant pas en société

làclier un mot qui ne fût une saillie ou une pensée. Ainsi l'habi-

tude de penser par épigrammes ou par sentences passe chez lui

en nature. De là ce style à facettes, f)rillanté, enjolivé, que Rufl'on

blâmait ; de là ces comparaisons cherchées, ces pointes impré-

vues, qui faisaient dire à Mme du DefTand que cet Esprit des Lois

était de Vesprit sur les lois. Cela encore était un appât pour le

commun des courtisans et des femmes.
Mais venons aux origines des parties essentielles et solides de

l'ouvrage. Pendant les dix ans qu'il garda son office de magis-

trat, Montesquieu se dégoûta du métier de juge, et s'intéressa à

la science du droit. La procédure et les formes, les procès parti-

culiers l'ennuyèrent les principes généraux et les sources histo-

riques du droit captivèrent son attention. I/idée première des

recherches qui occupèrent une bonne partie do sa vie vint de là,

et la forme définitive de son esprit en resta déterminée : Montes-

quieu sera toujours un juriste ; toutes ses idées historiques, ses

vues politiques, ses conceptions philosophiques revêtiront de^

formes juridiques. L'Esprit des Lois se terminera par cinq livres

qui sont une œuvre rigoureusement technique d'érudition juri-

dique; ce sont, dit le titre, « des recherches nouvelles sur les lois

romaines touchant les successions, sur les lois françaises et sur.

les lois féodales », qui sont comme le fragment et le début d'une

étude d'ensemble sur les origines de la législation français?. Nous

quittons ici tout à fait le point de vue politique et philosophique;

et nous n'avons plus devant nous qu'un professeur de droit.

En 1716 et dans les années suivantes, Montesquieu se laisse

gagner au goût des sciences physiques et naturelles. On savait

qu'il avait communiqué à VAcadémie des sciences, lettres et arts de
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Bordeaux des recherches siir la cause de l'(''cho. et, sur l'usage des

plandos réiiules. Mais, sans la rcccnle puljlicatioii df quelques opus-

cules inédits, on ne verrait pas bien liniportance réelle de celle

période scientilique de In vie de Moiiles(piien; on ne se doute-

rait pas de l'absolue domination possédée pendant un temps sur

son intelligence, par l'esprit et les principes des sciences physiques

et qu'une sorte de déterminisme naturaliste a précédé chez lui le

mécanisme sociologique. Qu'on lise en elTet les llcflexions sur la

polU'Kiuc : le dessdn en est moral, et nous révèle ainsi la jeunesse

de l'atilnur. Il veut dégoilter les grands et les hommes d'État de

se mettre au-dessus de la simple morale : comment les y décider?

Par la raison que leurs crimes, leurs injustices, le mal qu'ils jus-

tifient par l'utilité et le bien public, que tout cela ne sert à rien :

leurs agitations sont vaines et ne changeront rien à Taction tonte-

puissante de causes éternelles. Ce ([ui arrive est « l'elTet d'une

chaine de causes infinies, qui se multiplient et se combinent de

siècle en siècle ». 11 n'y a pas d'individu qui puisse contrepeser

cette force énorme. A quoi bon dés lors s'agiter? Ag^issons, puis-

qu'il faut agir, mais croyons que le résultat sera le même, de

quelque façon que nous agissions : et par conséquent agissons

selon les lois de la commune morale, puisqu'il ne servirait à rien

de le» violer. La théorie développée dans ce curieux opuscule a

laissé des traces dans YEf.prit des Lois, mais des traces éparses et

confuses, recouvertes sans cesse par un système différent, dont

le fond est cette idée chère à Montesquieu que de la construcljon^

de la machine législative dépend la destinée des peuples, et qu'un

rouage ùté ou placé à p'ropos sauve ou perd tout : or qu'y a-t-il de

plus contraire au fatalisme politique que la superstition sociolo-

gique, la foi aux artifices constitutionnels*?

Au même moment appartient un intéressant Essai s«r7?s' ca?<ses

qui peuvent affecter les esprits et les caractères. Montesf^uieu y étudie

les influences qui déterminent les tempéraments des individus et

des peuples. Il compose avec infiniment de sagacité et,d'origina-

lité les deux milbux, dont les pressions, agissant tantôt dans le

même sens et plus souvent en sens contraire, produisent les

humeurs, les volontés, les actes : le milieu mojal, éducation,

société, profession, et le miiiru physique, où MontesquTeu dislingue

comme facteur principal le climat. 4.e climat ne peut influer sur

les âmes que s'il influe d'abord sur les corps, et si les corps trans-

1. La concilialion de ct^tle conlradirlion est sans doule que l'imiividu, roi ou

minislrc, ne peut rien daiiâ le momeut présent contre la force des causes historiques

et physiques, mais ((ue le léfîislalpur, individu ou corps, peut introduire dans le

jeu dea causes, parles lois, certains facteurs qui_à la longue modifieront les conditions

de la vie et par suite l'esprit d'une société (if ifl.).
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mettent tontes les influences aux âmes : donc la théorie des cli-

mats suppose une liaison nécessaire des faits physii|ues et des

faits nu)i-au.\, et cohdnil à mettre la pure psyeliologie des' pên-
sPTtr?! ctassii]U('s sous la dépendance de la physiologie, ('/est ce

que fait Montesquieu, et par certaines réflexions il indique des

voii's toutes nouvelles à la littérature. II y introduit l'étude des

tempérametits h la place de l'analyse des faits spirituels; il met
les uo'fs à la placé des pitfiskmn (le l'âme; il haigne les individus

dans les miliitx qui les forment et les déforment.

La théorie des climats, formulée par Fonteiielle et Fétielon,

reprise et étendue par l'abbé Dubos, prend entre les mains de

.Montesquieu une ampleur, une précision, une portée singtdières.

Klle ne passera dans VE^prit des Lois que mutilée, rétrécie, presque
faussée : car Montesquieu, supprimant à peu près les intermé-

diaires réels et vivants, l'homme, son âme, son corps, relie les

luis humaines au.x causes naturelles par un rapport direct et en
quelque sorte artificiel; il ne s'attache qu'à présenter abstraite-

ment le tableau des dépendances réciprocjues et des variations

simultanées qu'il a constatées entre les climats et les institutions.

Cependant cette théorie avait en soi tant de torce, que, même
glissée d'une manière un peu factice, et fâcheusement tronquée,

elle constitua une des plus eflicaces parties de VEspt'it des Lots.

En effet, elle faisait faire un grand pas à l'explication rationnelle

des faits historiques; elle écartait les hypothèses de législateurs

fabuleux ou d'une Providence divine, et commençait à faire appa-
raître, dans le chaos des institutions humaines et la confusion des

mouvements sociaux, le net déterminisme des sciences naturelles.

Ainsi la théorie des climats est donc encore un résultat de l'acti-
\

vite scientifique de Montesquieu.

Mais déjà dans les Lettres persanes il se tournait vers l'étude

des gouvernements et des constitutions. [Il avait fait pour l'Acadé-

mie de Bordeau.^^ un Dialogue de Sylla el d'Encrate, où l'on voit

d'une pari le philosophe politique s'alTranchir du moraliste psy-

chologue que l'éducation du collège et des livres avait formé, cl

d'autre part s'alflrmer la puissance de l'Iiomme aux larges vues,

créateur d'un ordre politique qui détermine l'IiistoirrJÇQuand il

vint à Paris, il ne dyt pas seulement aller faire briller son esprit

dans les salons de Mme de Lambert et de Mme de Tencin : s'il est

très douteux qu'il ait jamais été admis au Club de CEntresol, celte

société privée qui finit par donner de l'ombrage au Cardinal Fleury

el qui dut se dissoudre, il est difficile de croire qu'il n'ait jamais

causé avec quelques-uns de ces patriotes éclairés et sérieu.v qui

appelaient de leurs vœux une réforme de la monarchie et croyaient

à la possibilité d'un Kouvernement rationnel. Tiavail inlerne ou

Lanson. — Histoire do la Littérature française. 24
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influence du dehors, toujours esl-il qu'à un certain moment^ son

point de vue changea. Il crût alors à refficacilé de rintervention

humaine, individuelle, dans le cours des événements historiques.

Il y crut si hien qu'il demanda en 1728 à entrer dans la diploma-

tie : c'est sans tloute qu'il se llattait de pouvoir manier les chaînes

infinies des causes et des efl'ets naturels. 11 se persuada donc que

les iiislilutions arlilicicUes étaient aussi ellicaccs que les comhi-

naisons naturelles, cl qu'une loi bien trouvée pouvait suspendre

on détruire les fatalités historiques. Il arriva cnlin à ce qui est le

fond, et la cliimère ', de VEsprit des Lois.

On sait la définition, juste autant que vaste, que Montesquieu

a donnée de la loi. Les lois sont les rapports nécessaires qui résul-

tent de la nature des choses. Ainsi les lois d'un peuple ne sont ni

le produit logique de la raison pure, ni l'institution arbitraire

d'un législateur : elles sont le résultat d'une fouie de conditions

physiques, météorologiques, sociales, historiques. De là, la variété

infinie, le chaos contradictoire dos lois aux difTérents siècles, chez

les dilîérents peuples. Chaque peuple a ses lois qui lui convien-

nent. Tout ce début date de la période scientifique que nous avons

reconnue tout à l'iieure. Montesquieu pouvait à ce commencement
attacher une suite d'études positives où chaque ordre de causes

naturelles aurait été mis en rapport avec les lois des diverses

nations. 11 a préféré procéder par la voie de l'analyse cartésienne,

et enchaîner par des déductions les vérités qu'il avait trouvées.

Embrassant d'une vue l'histoire universelle, il réduit toutes les

formes de gouvernement à trois ; république, monarchie, despo-

tisme. 11 assigne à chaque gouvernement son principe', qui le

fait durer tant que lui-même dure : la vertu, principe de la répu-

blique, Vhonncur, principe de la monarchie, \a. crainte, principe du
despotisme. Dès lors, en possession des définitions nécessaires,

Montesquieu va faire une (onstniction d'une hardiesse singulière :

il va monter pièce à pièce ces trois grandes machines politiques,

république, monarchie, despotisme, chacune en son type idéal; il

va montrer comment toutes les lois particulières sont en lapport

avec le principe fondamental de la constitution, faisant sortir le

bonheur et le malheur, le progrès et la ruine des Etats du plus

ou moins de cohésion et de concordance de toutes les institutions,

e.xposant comment, par le manque ou la disconvenance de telle

pièce, tel peuple s'est détruit, comment, par l'invention ou le rema-

1. Chimère n'est peut-être pa« juste. Une loi, un ensemble do lois, à condition

qu'on les observe, peuvent sans doute à la longue moilifier l'esprit et par suite

infliiur sur la destinée d'une nation. Voyez, pur exemple, eo qu'a déjà produit chez

nous en vingt-cinq ans la loi sur les syndicats professionnels (//• éd.).
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luemeul de telle disposition législative, tel autre se serait arrêté

sur la pente de sa décadence.

Ce n'est pas qu'au milieu de tous ces calculs de mécanique

constitutionnelle, le physicien ne reparaisse souvent; lisez au

livre XI l'admirable résumé de la constitution anglaise : Montes-

quieu Vengendrc fout entière par le jeu des causes physiques et

liistoriques. Cependant, dans l'ensemble de l'ouvrage, domine le

dogmatisme du théoricien politi(iue qui pense lier les événements
par des chartes. Montesquieu, qui se souvient parfois des causes

physiques, semble ignorer absolument que la matière sur laquelle

travaillent les législateurs, l'humanité vivante, contient en puis-

sance une infinité d'énergies, qu'elle n'est pas seulement le champ
de bataille que la loi dispute à la nature, qu'elle peut trancher

à chaque instant le différend par ses fprces, ses tendances inté-

rieures, et qu'enfin c'est elle, et elle seule, qui fait la loi puissante

ou inefficace. Pour Montesquieu, la loi n'est pas par elle-même
une forme vide : c'est un ressort, qui, dès qu'il est placé, produit

la sorte et la quantité de travail que le constructeur voulait

obtenir. Il fait abstraction de l'homme, et le traite comme une
matière inerte et passive : si bien que, dans son idée, un système

de lois bien conçu ne peut manquer de mener n'importe quel

peuple, en quelque sorte sans qu'il s'en môle, à son maximum
de puissance et de prospérité. Dès le début de son livre, avant la

naissance des sociétés, il essaie de se représenter l'homme de la

nature. Ce n'est plus le loup déchaîné de Ilobbes et de Bossuel :

c'est un sauvage doux et timide, un être neutre, quantité négli-

geable dans les calculs sociologiques. Aussi le néglige-t-il tout à
fait par la suite, et rien ne donne plus à son ouvrage le caractère

d'un système abstrait, qu'aucune réalité vivante ne soutient.

Les ingénieuses constructions de Montesquieu sont fondées sur

deux sophismes généraux, que voici : tout ce qui jst, devait être;

et, tout ce qui est, pouvait ne pas être. Il y a sophisme à dire que
ce qui est devait être, quand on prétend expliquer ce qui est : car

c'est dire que l'on a trouvé la somme des causes égale à la

somme des effets. Or il est impossible d'affirmer que les causes
définies et connues sont les véritables causes, nécessaires et suffi-

santes, 4es effets, plutôt qu'un inconnu, qu'on néglige; et par
suite on se trompe quand on dit que, ces causes étant données, ces

effets devaient suivre; car ils pouvaient ne pas suivre, si le résidu

inaperçu, inexpliqué, n'y avait été joint. On se trompe bien plus

dangereusement quand on dit que, ces causes étant de nouveau
données, les mêmes effets suivront : car ils suivront ou ne suivront

pas, selon qu'à ces caus'^-^ sera joint ou non le même inconnu. 11 y
a sophisme aussi à dire qu'une loi, un acte humain aurait néces-
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sa irem •'lit, dans des circonstances données, changé le cours des

clioses. C'est possible; cela n'est pas cûr. Il est impossible, dans
l'inlinie complexité des choses humaines qu'une inlinité de lurces

concourent à produire, quand les causas physicjues et les rausci

morales se perdent dans les obscures prol'oiideurs de notre orga-

nisme et de notre conscience, quand on ne démêle encore — et au

temps de Montesquieu on était loin d'être aussi avancé que nous

sommes — quand on ne dcmêie que les plus superlicieiles réactions

et les plus grossiers enchaînements de phénomènes, il est impos-
sible de détermine;' ce qu'il^ aurait fallu ôter ou retrancher

d'énergie humaine ou de travail législatif pour détourner ou barrer

le cours des événements. Montesquieu ne s'embarrasse pas de

cette double difficulté. Son imagination pèse et mesure ce qui ne

peut se peser ni se mesurer.

Il met la méthode expérimentale au service de ses idées pré-

conçues, et généralise — téméra.'iemenl, excessivement — tous les

faits que ses recherches ont mis en évidence. Il a une ample
information : il a lu, il a voyagé; depuis les anciens (irecs

jus(|u'aux Suisses de son temps, depuis les sages Chinois jus-

qu'aux plus grossiers sauvages, tous les peuples fournissent des

documents à son enquête. Et d'abord on saisit deux défauts à

celte méthode d'information. Pas plus que dans les Considi'rations,

il ne fait la critique de ses sources : il utilise tout ce qui est

imprimé, comme d'égale valeur. Ensuite il met tous les faits au

même plan; il raisonne indifféremment sur une coutume de

Bornéo et sur les lois anglaises, sur un règlement de Berne et sur

une institution de Home. Il prend tous les cas particuliers comme
équivalents et également signilicatifs. C'est ainsi qu'il égalera

Berne à Rome, et verra dans ce canton suisse une menace poui

les libertés de l'Europe, parce que Berne se trouve répéter Rome
dans une particularité de son organisation militaire '

Pour parler du gouvernement républicain, Montesquieu a étudié

Rome, les cités grecques; il a sous les yeux les cantons suisses,

Venise, Ragnse. La conquête du monde a tué la république à

Bome : Montescjuieu prononcera que la forme républicaine est

incompatible avec la vaste étendue du teriitoire. Il ne soupçonne

pas la possibilité d'une démocratie de trente-cinq ou de^ soixante

millions d'hommes. Pour déOnir le despotisme, il a la Turquie, et

sur la Turquie des relations de voyageurs plus ou moins complètes

ou exactes Le sérail et la bastonnade, voilà les caractères saillants

de la société turque, telle qu'il l'aperçoit. Il ne voit que la crainte

1. Il n'importe que cet exemple soil lire des CoiisidéraCions : c'est toujours la

même niélliode.
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qui puisse être le ressort du despotisme faute d'avoir eu l'occa-

sion d'étudier la Russie, il ne s'est pas avisé qu'on pouvait aussi

M^en lui donner laniour pour principe, et mcmc plus logiquement,

si le despotisme est une Torme de gouvernement essentiellement

patronale, patriarcale, image agrandie de la famille.

Montesquieu, par un usage imprudent de l'induction scienti-

fique, estime avoir le droit de généraliser sur une seule obser-

vation il en résulte qu'il fait entrer dans la formule de ses lois

toute sorte d'accidents et de localisations. H eût mieux fait de
présenter chaque observation dans sa particularité, et de n'affirmer

ce qu'il voyait en Turquie que de la Turquie, ce quMl remarquait

à Rome que de Rome. Mais il a voulu à toute force trouver des

lois et des types. « Montesquieu, dit M. Sorel, peint la République

et la Monarchie comme Molière a peint l'Avare et le Misan-

thrope. » 11 y trouve des avantages : d'abord il utilisait ainsi

l'histoire selon son goût et selon le goût de ses contemporains.

Il offrait des vérités générales, par là toutes préparées pour l'appli-

cation et la pratique. On n'aime pas alors l'histoire pour elle-

même; et il n'est personne, dans ces études, qui ne recherche les

remèdes des maux dont souffre la monarchie française. Par les

généralisations aussi, Montesquieu donnait du piquant à son

ouvrage : il se ménageait la liberté des allusions, la possibilité

de faire entrer dans ses types autant d'accidents caractéristiques

qu'il fallait pour faire deviner l'individu qui en avait fourni le

modèle; il échappait aux sévérités du pouvoir, et donnait au lec-

teur le plaisir d'entendre à demi-mot.

Car il y avait dans la doctrine de VEsprit des Lois de quoi

inquiéter toutes les puissances. Au point de vue politique, Mon-
tesquieu se montre fort admirateur de la constitution aiJLglai^e, où ^

il voit un chef-d'œuvre d"'agencement. Il expose comment toutes

(es lois de l'Angleterre ont pour objet la protection de la liberté

politique des sujets, et comment celte liberté est assurée par le

mécanisme de trois pouvoirs qui se complètent, se contiennent,

s'équilibrent et marchent ensemble, le pouvoir législjitif, le pouvoir

judiciaire et le pouvoir exécutif. Il rêverait quelque chose de

pareil en France. Il voudrait y détruire le despotisme, y restau-

rer la monarchie, l'entourer d'une noblesse, d'une magistrature

et d'un clergé, qu'on renforcerait et qui serviraient de contrepoids

à l'autorité royale . dans les Parlements, il trouverait le pouvoir

judiciaire, delà réunion des trois ordres il dégagerait le pouvoir

législatif; la royauté ne détiendrait plus que l'exécutif. Ces vues

n'étaient pas pour être agréées de ceux qui exerçaient le pou-

voir au nom du roi. Le despotisme de Louis XV était peu redou-

table, mais dans la perte de sa force oppressive, la royauté s'atta-
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chait dcscspcrûmenl à toutes les formes agaçantes, inquiétaDtcs,

d'une autorité qui ne pouvait plus être que tracassière.

Au point (le vue religieux, Montesquieu tirait poliment soi|i

coup (le chapeau au christianisme. Il ne souillait mot des Juifs,

et le peuple de Dieu avec ses lois révélf^es tenait moins de place

dans son ouvrage que les sauvages de l'Amérique ou de l'Océanie.

n parlait des jésuites avec des ménagemeuls étudiés, d'un ton

moitié figue, moitié raisin. Enfin, et surtout, la religion — toutes

les religions — apparaissait manifestement dans son système
comme un rouage politique, créé ou manié comme tous les autres

par le législateur, Montesquieu est un esprit absolument fermé

au sens du divin. De là la sincérité profonde avec laquelle il .se

prononce contre les persécutions religieuses, et se fait l'avocat

de la tolérance. Aussi son livre fut-il attaqué tout à la fois par les

jansénistes et par les jésuites '
: il fit ce miracle de mettre une

fois d'accord les Nouvelles ecclésiastiques et le Journal de Trévoux.

Cependant la forme de Touvrage était assez modérée pour ne

pas soulever de trop gros orages. Montesquieu réussit du moins à

isoler les théologiens, à s'assurer la neutralité du pouvoir monar-

chique. Il obtint la faveur du public. VEsprit des Lois répondait

/exactement au besoin des intelligences. C'était une œuvre de raison

et d'humanité. Une voix grave, modérée et forte, dénonçait les

abus de la monarchie française, les taches de la civilisation : elle

indiquait un idéal, qui apparaissait comme absolument pratique,

do gouvernement libéral et bienfaisant; elle traduisait le sentiment

de tous les cœurs en prolestant contre les autodafés et contre

l'esclavage des nègres. La politesse et l'esprit enveloppaient toute

l'œuvre sans lui ôter de sa force.

Dans «a suite du xvni« siècle, Montesquieu a semblé perdre du
terrain; d'autres l'ont dépassé, ont étouffé sa voix. Cependant,

en 1789, c'est la doctrine de Montesquieu qui la première a été

mise à l'épreuve, et VEsprit des Lois a fourni avant le Contrat social

le modèle de la France nouvelle. L'expérience alors fut courte et

malheureuse : mais Montesquieu prit sa revanche de 1815 à 1848.

Notre monarchie parlementaire fut une réalisation de la théorie

des troiô pouvoirs; et Montesquieu aurait pu dire, s'il était revenu,

que les accidents qui, par d(nix fois, ont (^ait éclater la machine, sont

venus de ce (|ue les rouages en avaient été faussés, et l'équilibre

des forces violemment rompu. Depuis, toutes les tentatives d'orga-

1. Montesquieu répondit par sa Défense de V Raprit de» /mis, 1750. L'Esprit des Lois

fut discuté fti Sorlionne, (léiir)noé à l'asseniMée du Cleriic, mis à l'index. I.,a r.CDâuro

avait prohibé la circulation du livre : Maleshorbes lova la défense, quand il prit la

dlrecliuu de U librairie (1750;.
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nisation parlementaire qui ont ôtw faites ont reposé sur les prin-

cipes essentiels de sa doctrine.

De nos jours, cependant, l'influence de Montesquieu décline :

ou plutôt il resie un nom, il cesse d'être un inailre. Une partie

de sou livre est devenue banale, en s'inscrivant dans les faits. Une

autre est devenue fausse, ayant été démentie par les faits. Au

point de vue scientifique, l'insuffisance de son observation, les

fantaisies de sa métliode éclatent. Au point de vue politique, notre

démocratie échappe de plus en plus à ses cadres et à ses formules,

et le réduit à n'être que le théoricien d'un passé médiocrement
aimé. Et notre réalisme' ne peut s'empêcher d'en vouloir à Mon-

tesquieu d'avoir créé l'illusion de tous les faiseurs de constitutions

qui croient changer le monde par des articles de loi.

1. Je serais plus idéaliste aujourd'hui. On ne chanpe pas le inonde par des arlicles

de loi ; mais, comme je le disais tout à Tlieure, en permettant ou commandant da
nouvelles formes d'activité, les lois nouvelles préparent des modifications, qui pour-

ront être importantes, dans l'esprit et le caractère, comme dans la richesse et la

puissance d'une nation. Il ne faut pas trop croire à la valeur des formules des

codes, il ne faut pas la nier trop fil' éd.). La raison, comme la science, peut quel-

que chose el ne peut pas tout : comme elle, elle doit tenir compte du réel pour aeir

sur le réel. La politique rationnelle est possible, comme la médecine expérimentale

et l'agricullure scientifique (13" éd.).





LIVRE IV

LES TEMPÉRAMENTS ET LES IDÉES (suite;

CHAPITRE I

LA LUTTE PHILOSOPHIQUE

i. Les défenseurs de la tradition et du passé. Rollin. Daguesseau.
Faiblesse de la résistance. Diffusion de l'esprit philosophique. Le
marquis de Mirabeau. Vauvenargues. — 2. La grande bataille de la

seconde moitié du siècle. VEncyclopédie. — 3. ElTorts individuels.

Dalembert, Marmontel, d'Holbach, Condillac, Turgot, CondorceL

La lutte philosophique prend, dans la seconde moitié du
xviu« siècle, une intensité, une àpreté soudaines. Vers 1750, les

espérances d'une restauration rationnelle de la société, qu'on avait

cru toucher, se reculent indéfiniment; à ce même moment entre

_£n scène une nouvelle génération de penseurs impatients, auda-
cieux, dévoués à ce qu'ils appellent la vérité, et prêts à renverser

tout ce qui y fait obstacle : l'art, l'éloquence, la littérature ne
sont pour eux que des instruments de propagande. Ils vont faire

de la philosophie la matière de tous les livres, la préoccupation
de tous les esprits. Diderot, Rousseau, Condillac, Buffon parais-

sent; Voltaire, un Voltaire épanoui et libéré, revient de Prusse.

Tous, directement ou indirectement, par de violentes attaques ou
de sereines spéculations, concourent à jeter l'ancien édifice à bas.

I

1. FORCE ET DIFFUSION DE L.\ PHILOSOPHIE.

La défense est faible : on peut trouver aux philosophes bien des
faiblesses, et leurs personnes comme leurs doctrines sont loin
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d'tHre inattaquables; mais il suilit pour les f^randir de les com-
parer h leurs adversaires. Encore, au début du siècle, avait-on

Rollin ' et Uaguesseau *.

C'est un piètre historien que Rollin, et c'est un médiocre orateur

que Daguesseau. Mais au moins ce sont des caractères, ce sont

deux grands lionnétes gens, avec leur esprit étroit et obstiné; ils

savent souffrir pour le bien. Ils forceront l'estime du parti philo-

so|)hique : d'autant qu'ils sont trop justes, trop modérés, trop

scrupuleux pour être dangereux. El, contre leur vouloir, tous les

deux servent les causes qu'ils abhorrent. Daguesseau, gallican,

janséniste, parlementaire, respectueux de la souveraineté royale,

fftil éclater par sa longue disgrâce, par son exil, l'inutilité de la

modération : la moralité de cette noble vie, c'est qu'il n'y a plus

de milieu entre la révolte et la servitude, et que le despotisme

ombrageux des ministres ne tolère môme pas la simple indé-

pendance. Pour Rollin, dans ces histoires anciennes qu'il conte à la

jeunesse", il y a du moins une chose que ce vieux martyr du jan-

sénisme, ce doux révolté qui se fit chasser de son collège, casser du
rectorat, exclure des assemblées de TUniversité, plutôt que d'ac-

cepter l'abominable bulle, il y a une chose qu'il voit dans l'anti-

quité, et il la fait voir, sans se douter combien elle est subversive

de l'ordre établi : c'est la raide énergie des âmes, le sacrifice volon-

taire et répété des intérêts, des affections, des existences à une
idée de patrie, de liberté ou de vertu. Le cours d'histoire du bon
KoUin, avec sa candide inintelligence du passé et son absence de

critique, est un cours de morale républicaine; il insinue dans les

tintes des sentiments, un besoin d'action libre et généreuse, qui

à la longue leur rendront l'ordre social-insupportable. L'honnête

Université, offrant Plutarque etTite-Live à l'admiration des jeunes

gens destinés à vivre dans une monarchie absolue, a cultivé en

toute simplicité de cœur les ferments révolutionnaires dont la

puissance apparaîtra après 1789.

Quand Rollin et Daguesseau ont disparu, je cherche ce qui

pourra opposer une résistance aux philosoidios : je ne trouve rien.

Tout ce qui a l'esprit ouvert et généreux est entamé par leurs

1. Charles Uollin (I66l-l"41), recteur de l'Universilé en 1694, puis principal du collège

de Beau vais, dcttlitué en 170'2 pour janscniauie, écrivit dans sa vieillesse le Traité des

Etmlvs ( 1726, 4 vol in-12), VHistoire ancienne (1730 et suiv., 12 vol. in-i2 el VHistoire

romaine (17;W, 9 vol. iu-l-J) Si les écrivains «e dassuieul selon riioniiclelé, il faudrait

le mettre au premier rang : mais si notre iiffaire n'est pas d>; doi'crner des prix de

Vertu, nous devons nous contenter d'un rapide el respeclueu.x salut. — A consulter :

Vinet, OUI!, ctlé, t. 1 Kerté, Uollin, sa vir, ses œuvres, etc., l'JO-i.

2. i\.-F Daguesseau (16t)S-i7jl), chanoelier, fut e.Kilé enni8 pour avoir combattu

le système do Law, rappelé en n-.'O, exilé de nouveau ^;n 172Q, el ne reprit les sceaux

qu'eu 1737. Œuvres complûtes, 175^-1790, 13 vol. in-4i Lettres inédiles, Paris, 1823,

2 vol. in-8.
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doctrines, séduit au moins par quelque portion de leur idéal. Des
hommes tels que le ministre d'Argcnson *, le magistrat La Cha;
lolais, ne sont pas des philotiophca. : ils travaillent à coli' d'eux et

dans le même sens. Regardez cet original et puissant mar(]uis de

Mirabeau ^ : je le nomme d'autant plus volontiers qu'il a des

parties de grand écrivain, dans son style àprc, tounncnté, ohscur,

débordant d'imagination et de passion. Ce gentilhomme qui

abhorre les « philosophicailleries modernes », qui fait de la religion

la base de la société, qui sollicite du despotisme royal des lettres

de cachet contre fds, femmes et fdles, cet homme de vieille roche,

ce dur, cet intraitable féodal est l'ennemi des prêtres, des commis,
des financiers, des courtisans, fait des avances à Jean-Jacques,

bénit Qucsnay, ne rêve que progrès, améliorations sociales, bonheur
du peuple, et se fait mettre à Vinceunes pour le hbéralismc de sa

théorie de l'impôt.

Un autre témoin des tendances de l'esprit public nous instruit

combien dès la première moitié du siècle la philosophie avait dt

prise sur les nobles âmes : c'est Vauvenargues, mort en 1747 ''.

Le marquis de Vauvenargues était capitaine au régiment du
roi. Il fit la rude campagne de Bohême, qui ruina sa santé, et

donna sa démission en 1743*. Il n'avait pas assez de naissance pour
se passer de protecteurs, de fortune ou d'intrigue : et ces trois

moyens de parvenir lui faisaient défaut. L'ambition, pourtant, le

dévorait, une ambition héroïque, née du sentiment de sa valeur

et du désir de la faire servir au bien public. Il renonça à l'espoir

de devenir un jour capitaine de grenadiers, et sollicita un poste

diplomatique. Mais il n'avait pas la platitude banale du solliciteur :

il demandait de façon à honorer le ministre qui l'eiit nommé. Le

1. Le marqnis d'Argenson (1694-1757), esprit original et libéral, a écrit des Considé-

rations sur le gouvernement ancien et présent de la France (.\inslerdani, 1764). H a

laissé des Mémoires (édit. Rathery, Soc. do l'Hist. de France, 9 vol. in-8, 1859-67).

— La Chalolais (nOl-1785), procureur général au parlement de Bretagne, a laissé des

Comptes rendus des constitutions des Jésuites (nCl-nOÎ), un Essai d'éducation

nationale (1763) et un Exposé justificatif {ilOd-iKil) contre le duc d'Aiguillon, gou-

verneur de la province, qui l'avait fait emprisonner dans la citadelle de Saint-Malo.

Lettres de La Chalotais au duc d'Aiguillon, par H. Carré, 1892.

2. Victor de Riquetti, marquis de Mirabeau (1715-1789), consacra au bien public

tout le temps qu'il n'employait pas à écraser les siens. Sa Théorie de l'impôt le Gt

mettre à Vincennes en 1760, puis exiler dans ses terres. Il publia en 1750 l'Ami des

hommes, ou Traité de la population (in-4, 6 part., ou 8 vol. in-12). — A consulter :

Loménie. les Mirabeau, t. I et II, 1889, in-8. Lucas-Montigny, Mémoires biographi-

ques, littéraires et politiques de Mirabeau, écrits par lui-même, par son père, par
son oncle et par son fils adoptif, Paris, 1834. 8 vol. in-8.

3. Œuvres, éd. Gilbert, 2 vol. in-8, Paris, 1857. — A constilter : Prévost-Paradol,

les Moralistes français; Vinet, ouvr. cité, t. I; Paléologue, Vauvenargues, in-16.

4. États de service (Archives de la guerre. Registre des Capitaines d'infanterie.

Régiment du Roi) : « Lieutenant en second, 15 mars 1735 ;
— lieutenant, 22 mai 1735;

— capitaine, 23 août 1742; — a abandonné, 1744. » (IS' éd.).
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ministre ne le nomma pas. N'ayant plus d'espoir d'être employé,

réduit bienlAt après à l'inaction par la maladie, alors l'ambition

qui bout en lui prend un autre cours, et tend à la gloire par d'au-

tres effoi'ts. Les lettres apparaissent à Vauvenarpues non seulement

comme une consolation de son impuissance, mais comme une
promesse d'immortalité. Il mourut trop tôt pour avoir eu le temps
d'être autre chose qu'un amateur, ne laissant que quelques écrits

d'un talent itiéf,'al et peu mûr, des hiscoiirs, des Caractères, des

I{i'flcxions, que complète son émouvante correspondance avec le

marquis de Mirabeau et Fauris de Saint- Vincent.

Vauvenar|.Mies n'est pas un moraliste détaché qui observe les

hommes pour les peindre. Jusqu'à la fin, l'action fui son but. Il

n'écrit que pour occuper son loisir, tromper son impatience; et

quand il doit se dire qu'il n'y a pas de rôle pour lui en ce monde,
il écrit le rôle qu'il ne jouera pas: c'est un rêve d'action que toute

sa littérature développe. Il regarde le monde et la vie, comme un
capitaine étudie son terrain. Ce qui remplit ses ouvrages, ce sont

ses désirs, ses aspirations, ses inclinations, ses dégoûts, ses haines,

ses idées de gloire et de combat; ce sont des confidences échap-

pées dans la fièvre de l'ennui ou le désespoir de l'impuissance.

Cette âme tendre, fière, ferme, généreuse, ambitieuse, n'a jamais
parlé que d'elle-même, ou des autres par rapport à elle-même, et

pour déterminer l'action qui lui donnerait prise sur eux.

Vauvenargues fut un homme de son temps : il eut pour Voltaire

une admiration qui toucha profondément le philosophe, étonné

d'abord d'avoir fait la conquête d'un capitaine d'infanterie, saisi

bientôt de ce qu'il y avait d'intelligence, d'activité, d'énergie dans

ce jeune homme, et découvrant peu à peu toute la noblesse de

cette àme. Plus jeune que Voltaire de vingt ans, Vauvenargues

lui imposa le respect. En revanche, son hommage fut pour Vol-

taire la première aurore de cette popularité qui aboutit à l'apothéose

de 1778 : il n'allait pas seulement au poète, il allait au philosophe,

au précepteur et au bienfaiteur de l'humanité.

Irréligieux sans tapage et sans raillerie, déiste avec gravité,

Vauvenargues ne connaît d'immortalité que celle de la gloire, et

comme il l'a dit, les hommes, la vie présente sont l'unique fin de

ses actions. Optimiste malgré les déboires de sa vie, il croit à la

bonté de la nature; il estime qu'au total l'effort de l'humanité

tend au bien. Agir est la fin de l'homme, et le prix de bien agir

est dorme par l'estime des hommes et de la postérité. Mais l'idée

originale de Vauvenargues, où se résume toute sa philosophie,

c'est le respect des passions. Lui qui a l'air d'un stoïcien, il n'y a

pas de doctrine qu'il combatte plus énergiquement, que Vataraxie

etoïcienne, J! ne se contente pas d'aimer la nature dans ses in-
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stincts, qui sont les guides de l'aclion : il l'aime dans ses pas-

sions, où il voit les agents, les ressorts de l'action. Il ne cesse de

répéter que les passions qui sont en nous donnent la mesure de

notre énergie morale, el que tout le secret de la vertu est de savoir

utiliser, diriger, canaliser ces forces naturelles.

Vauvenargues n'a pas eu d'action sur ses contemporains, dont

trois ou quatre seulement, Mirabeau, Voltaire, Marnionlel, l'ont

connu '. Mais, tel que ses écrits nous le montrent, nous pouvons

l'employer à remplir l'espace qui sépare Jean-Jacques de Kénelon.

C'est lui, en etfet, lui surtout, dans la première moilié du

xviii" siècle, qui par la nature tendre et passionnée de son àme,

par le rôle qu'il assigne dans la vie au sentiment, à la passion,

semble continuer Kénelon et annoncer Kousseau; et l'on pourrait

dire que son rôle a été de decliri^ftianinfr les idées, les tendances de

Fénelon. Cependant il l'aul bien entendre que je n'établis pas là une

transmission d'influences, mais seulement des atflnités de nature.

2. LA LUTTE l'IIILOSOPHK'UE

Deux journaux fiii-ent une guerre acharnée à la philosophie :

les Nouvelles ecclésiastiques parlaient au nom du 'Lansénisme; le

Journal de Trévoux était l'organe des jésuites. C'était des deux

côtés, sous des formes plus âpres ou plus doucereuses, même étroi-

tesse d'esprit, même inintelligence des besoins intellectuels du

temps, même indigence de talent et d'éloquence, que ne compen-
saient pas suffisamment la violence et la malignité. Les évêques

intervenaient de leur personne, et par leurs mandements lâchaient

de barrer la route aux mauvaises doctrines : mais l'épiscopat

n'avait plus de Bossuet ni même de Massillon; et Le Franc de

Pompignan, l'honnête évêque du Puy, Montazet, l'académique

archevêque de Lyon, Beauniont, l'intempérant archevêque de Paris,

ajoutez-y tous les Boyer, les Languet, les Montillet, ne pesaient pas,

à eux tous, le poids des seuls Voltaire et Rousseau.

Le Parlement n'avaij guère plus Je force conservatrice que l'épi-

scopat le ièle aveugle de ses magistrats le discréililait sans sauver

la religion vii la société; les Gilbert de Voisins, les Orner de Fleury.

les Séguier, toujours prêts à requérir contre les Lettres anglaises^

VEncyclopédie, le Bélisaire, VÊmile, comme contre l'inoculation,

le jésuitisme et l'ultramontanisnie, avilirent leur compagnie par

1. Ni le ol. in-12 publié en 1746 par Vauvenarcrues, ni la seconde éililion, donnée

en n47 par les abbés Tniblet el Se^uy, no 6rent grand bruit. Il se passera cin(|uanl$

ans avant que le public revienne à yaiivenarpueg
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le ridicule qui s'attache aux violences impuissantes; ils décuplèrent

la puissaiiro des œuvres qu'ils faisaient brûler au pied du grand

escalier de leur palais. 11 y avait aussi lt\s ministres et le loi : des

lettres de cachet envoyaient à la Bastille, h Vincennes, au For-

TKvèque, VoUau'C, Diderot, Marmontel, Morellet, Beaumarchais ;

douces et commodes prisons qui donnaient à peu de frais la gloire

du martyre! L'autorité se détruisait par ses inconséquences : on
cajolait aujourd'hui celui qu'hier on emprisonnait.

Enfin toutes les forces qui devaient concourir à la défense de

l'ordre religieux et politique étaient divisées . les jansénistes

liraient sur les jésuites, le Parlement faisait échec à la royauté;

dans ces discordes, il était rare que les philosophes n'eussent pas

quelqu'un avec eux. Voltaire avait la joie de voir des Actes du
cleryé, qui le prenaient à partie, brûlés par arrêt du Parlement

(1764) : ces actes choquaient aussi le jansénisme de nos magis-

trats. Choiseul flattait les philosophes en s'appuyanl sur les Parle-

ments, et liguait pour un moment l'irréligion rationaliste avec le

fanatisme janséniste contre les jésuites. Un peu plus tard, les

Parlements trouvaient Voltaire contre eux du côté du ministère.

Nombre de prélats grands seigneurs se désintéressaient de la

défense de l'Eglise, coquetaienl avec ses ennemis, dont l'esprit

amusait leur esprit, tandis que d'autres ne songeaient qu'à jouir

de la liberté du siècle Souvent, d'autre part, les intentions oppres-

sives du pouvoir civil étaient neutralisées par la politesse des

agents, qui semblaient s'excuser de faire leur devoir par la façon

dont ils le faisaient : des lieutenants de police, des commis de

ministère, des censeurs royaux, des intendants, des avocats géné-

raux, des conseillers de Parlement étaient gagnés aux idées des

philosophes, se faisaient protecteurs de leurs personnes, atté-

nuaient le danger de leurs publications. Un Malesherbes à la direc-

tion de la librairie, c'était [presque] la liberté de la presse '.

Autour des organes ofticiels et des corps constitués, une foule

d'individus faisaient la guerre de partisans : en général, ils déployè-

rent plus d'animosité que de talent. D'inoffensifs savants, Larcher,

Foncemagne, Guénée, purent avoir raison sur des points particu-

liers, sans avoir d'iniluence sur le mouvement général des esprits.

Desfontaines, dans ses Observations, Fréron, dans son Année litté^

mire, s'accrochèrent presque au seul Voltaire, y usèrent ce qu'ils

avaient d'esprit, de sens, d'honnêteté môme, sans autre résultat

^ue de l'amener à s'avilir un peu dans des polémiques injurieuses.

Le Président llénault, homme de conliance de la dévote reine.

1. A consulter : Briinetière. Études critiques, t. Il; les Correspondances et les

JUéiiwires du temps; Mémoires de MarmoDtel, Correspondance de Voltaire, etc.
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ménageait les philosophes sans les aimer, et ils le ménageaient
en s'en défiant. L'excellent Ponipignan, le po»'te, ne réussit qu'à

se faire donner un ridicule immortel, universel. Celui qui eut le

plus de talent, qui marqua inexorablement toutes les petitesses

des philosophes dans ses acres satires, (iilbert, obtint la laveur de
la cour, des pensions, un nom littéraire qui n'est pas encore

oublié : il n'eut aucune prise sur l'esprit public. Palissot, médiocre
auteur et assez plat personna^'e, lit plus de bruit, ayant agi par le

théâtre • instrument d'une pieuse coterie, il lit jouer en mai 1700

ses Philosopha^, où Diderot, Rousseau, Mme (leollrin étaient per-

sonnellement ridiculisés, où llelviHius, Duclos étaient attaqués

dans leurs œuvres. Ce fut une grande clameur dans le camp phi-

losophique . mais Palissot avait eu l'adresse ^e cajoler Voltaire,

qui vit avec indulgence les coups pleuvoir à côté de lui, sur ses

amis et leurs doctrines. Il leur olirit seulement la consolation de
se venger sur Fréron et d'applaudir dans l'Écossaise des personna-
lités plus injurieuses que celle des Palissot.

L'année 1 760, avec ses deux grandes journées théâtrales, marque
le moment où la lutte est le plus envenimée. Le parti philoso-
phique s'est organisé, discipliné; il a ses chefs, ses mots d'ordre, il

manœuvre d'ensemble, docilement; opposant intolérance à into-

lérance, fanatisme à fanatisme, exclusif, étroit, violent, comme
les adversaires qu'il combat, il a pris pied à l'Académie française

avec Dalembert, qui peu à peu l'y installe, et la lui asservit. Enfin
la grande machine qui devait faire triompher la raison, VEncyclo-
pédie, se construisait'. Suspendue pendant dix-huit mois après
l'apparition des deux premiers volumes, puis reprise et menée
avec ardeur, la publication de VEncyclopédie venait d'être arrêtée

de nouveau par le Parlement (17o7j : l'un des deux directeurs de
l'entreprise, Dalembert, ami de son repos, s'effrayait, se retirait;

m Diderot ni Voltaire ne pouvaient le faire revenir sur sa décision.

Diderot s'entêtait : il forçait au bout de huit ans les résistances

de l'autorité (1765), remettait l'édition en bon train avec une per-

mission tacite, intéressait à l'entreprise Mme de Pompadour,
Richelieu, Bernis, Choiseul, Malesherbes, Turgot, atténuait l'effet

fâcheux de la désertion de son collaborateur, abattait à lui seul

une effrayante besogne, écrivait, commandait, arrachait les arti-

cles nécessaires, et finissait par vaincre. Le dernier volume de

VEncyclopédie paraissait en 1772 : les tables et les additions étaient

achevées en 1780. En peu de temps l'édition était enlevée en France
et contrefaite à l'étranger

L'idée première, comme le succès final, était due à Diderot. Des
libraires avaient pensé à une publication sur le modèle de i'Éh y-

1. L. Ducros, les Encyclopédistes , 1900, in-8.
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clopédie anglaise de Chambers ; mais ce fut Diderot qui conçut

l'efficacité piiilosophiqiie de l'entreprise. H nianjua dans son pro-

<.pecUts, qu' « en réduisant sous la forme de dictionnaire tout ce

qui concerne les sciences et les arts, il s'a;L,'issait de faire sentir les

secours mutuels qu'ils se piétent, d'user de ces secours pour en

rendre les principes plus sûrs et leurs conséquences plus claires;

d'indiquer les liaisons éloignées ou prochaines des êtres qui compo-
sent la nature, et qui ont occupé les hommes,... de former un

tableau général des elforls de l'esprit humain dans tous les genres

et dans tous les siècles ». Il croyait que « la vraie philosophie »

était assez dévplo|)pée pour mener à bien cette vaste entreprise.

N'ayant point encore une giande notoriété, il s'associa un mathé-

maticien déjà illustre, membre de l'Académie des sciences, Dalem-
bert, qui, dans une Préface fameuse, donna une classilicalibn des

sciences, avec une vue d'ensemble de leur genèse successive et de
leurs principaux progrès. Mais deux hommes no suffisaient pas
encore : DideroKit appel à toutes les bonnes volontés, à toutes les

compétences V'oltairo, Montesquieu, Buflon, Condillac, Duclos,

Marmontel, Helvétius, Raynal, Turgot, Necker, des magistrats, des

olliciers, des ingénieurs, des médecins, des gens du monde, tout

le ban et l'anière-ban des écrivains, des philosophes, des savants,

des écononiisles, gens à talent et sans talent, envoyèrent des

articles. Ce fut un incroyable fatras, une Ihiliel, disait Voltaire;

il y eut d'excellentes choses à côté de dégoûtantes platitudes.

Des jésuites, des jansénistes essayèrent d'insinuer les contrej>oi-

sons au milieu des poisons. Diderot veilla à tout : il maintint

l'unité générale de l'intention philosophique à travers la diversité

des sujets particuliers, l'incohérence des opinions individuelles.

Par lui, ï E7icyclopiUHe resta ce qu'il l'avait destinée à ?lre .

un tableau de toutes les connaissances humaines, qui mit en

lumière la puissance et les progrès de la raison^ une apothéose

de la civilisation, et des sciences, arts, industries, qui améliorent

la condition intellectuelle et matérielle de lliumanité. Ce fut une
irrésistible machine dressée contre l'esprit, les croyances, les

institutions du passé. Au fond l'avocat général Orner de Fleury

ne se trompait pas tant quand il dénonçait au Parlement les Ency-

clopédistes comme « une société formée pour soutenir le matéria-

lisme, pour détruire la religion, pour inspirer l'indépendance, et

nourrir la corruption des mœurs ».

Transposons ces termes violents en langage impartial • il est

très vrai que VEncyclopédie fit des philosophes un parti, et des

idées individuelles un corps de doctrine. Elle fut la Somme de la

philosophie rationnelle, et elle la vulgarisa en la rassemblant.

Elle fournit d'opinions, de solutions, de plans, d'espérances sur
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tous les objets de la pensée, sur toutes les parties de la société,

les hommes qui adhéraient seulement à ce principe général, que

la raison est toute-puissante et doit être souveraine.

3. QUELQUES PHILOSOPHES.

VEncyclopédie s'ajouta aux efforts individuels et leur donna
plus d'crficacité. Mais, tandis que plus ou moins péniblement, à

intervalles plus ou moins longs, ses lourds in-4'' s'abattaient sur

l'ignorance et les préjugés, les principaux collaborateurs suivaient

chacun leur direcLion, manifestaient leur tempérament, combat-
taient, instruisaient dans leurs œuvres personnelles.

Nous devrons nous arrêtera Diderot, à Voltaire, à BufTon. Il y a
quelques-uns de leurs contemporains qui eurent leur heure de

gloire ou de tapage. Leurs personnes presque toujours sont plus

intéressantes, plus représentaUvc!!, que leurs écrits; et l'historien

de la société a plutôt affaire à eux que l'historien de la littéra-

ture. C'est le cas de Dalerabert ', mathématicien illustre, esprit

indépendant, au dessus de l'ambition et de l'intérêt, ami de son

repos jusqu'à l'égoïsme, et jusqu'à renoncer à l'expression publique

de ses idées, excitant les autres sous main à se compromettre, et

gardant lui-même an silence prudent : critique étroit, fermé à
l'art, à la poésie, philosophe intolérant, affolé de haine contre la

religion et les prêtres; écrivain lourd et pâteux, sans tact, d'une

inélégance innée, et d'une sécheresse qui se dissimule mal par

l'emphase et la fausse noblesse. Son u'uvre littéraire paraît mince
aujourd'hui, et ira, je crois, s'amoindrissant de jour en jour.

C'est le cas aussi de l'universel et médiocre Marmontel *, l'auteur

de Bélisaire et des Incas, deux insipides romans qui, en attirant

sur lui les rigueurs de la Sorbonne et du Parlement, en firent un
moment le représentant de la philosophie. Il fut le principal

rédacteur des articles littéraires de VEncyclopédie , ni les connais-

sances ni le goût ne lui manquaient; et le recueil de ces articles,

qui forme les Éléments de littérature, est l'expression la meilleure

que nous ayons du goût moyen du xvni^ siècle. L'absence de génie

est ici une garantie d'exactitude. Mais il n'y a en somme qu'une

œuvre de Marmontel qui appartienne aujourd'hui à ce que j'ap-

1. Jean le Rond, dit Dalembert (vers 1717-1783), enfant trouvé qui était fils de

Mme de Tencin, fut membre à vingt-trois ans de l'Académie des sciences. Il entra

à l'Académie française en 1754, et en devint secrétaire perpétuel en 1772. Il refusa les

offres de Catherine et de Frédéric qui l'appelaient en Russie et en Prusse. Œuvres
littéraires, Paris, 1821, 5 vol. in-8.

2. J.-F .Marmontel (1723-1799). Œumvs complètes, Paris, 1818, 19 vol. eu 20 tomes
— A consulter : Lenel, Marmontel, 1902.
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pellerais la liUérature vivante : ce sonl ces Mémoires si naïfs, où

il nous décrit sa carrière de beau f^ars limousin lancé à travers la

plus Iil)re société qui fût jamais, où il proniL-iie avec un si parfait

contonlement de soi-même sa robuste médiocrité parmi les cercles

les plus distingués de ce siècle intelligcivt : corps, esprit, moralité,

tout est solide, massif, insuffisamment raffiné chez ce paysan par-

venu de la littérature.

Les livres d'Helvétius ' et de Fabbé Raynal - sont des œuvres
mortes : ils n'eurent jamais qu'une valeur extrinsèque, qu'ifs

empruntèrent aux passions de parti. Helvétius, très honnête

homme et très bienfaisant, réduisait toute la morale à l'intérêt

bien entendu. H faisait dépendre tout le progrès de l'humanité,

tout le développement de la civilisation de la conformation de nos

organes; et par une inconséquence singulière il croyait à la toute-

puissance de l'éducation : il estimait que tous les esprits sont à

peu près égaux, et que toutes les différences intellectuelles résul-

tent de l'inégalité de culture; or, si l'on ramène tout au physique,

c'est le contraire qui est vrai ; il n'y a pas d'éleveur qui croie que,

pour avoir un bon étalon, il suffit de bien nourrir n'importe quel

poulain. Raynal est au-dessous d'Helvétius : il a fait un livre à

tiroirs, d'où s'échappent à tous propos toutes sortes de déclama-

tions contre Dieu, la religion et le gouvernement; il invitait ses

amis à lui en apporter, et Diderot s'est fait son fournisseur.

D'Holbach ^ vaut mieux. Ce baron allemand qui traitait les phi-

losophes, peut n'être qu'un écho : c'est un écho intelligent. 11 a

compris les idées qui s'échangeaient à sa table; la façon dont il

les réduit en système le prouve. Négation de la métaphysique,

souveraineté des lois physiques, déterminisme, évolution, progrès,

nécessité et efficacité de l'expérience, réduction de la conscience

morale à une disposition organique héréditaire que modifient les

habitudes et les sensations, en théorie poursuite de la jouissance,

en pratique accomplissement du bien : voilà les principales idées

que met en lumière la forte unité du fameux livre de d'Holbach.

Condillac * est le philosophe des philosophes. C'est un grand et

1. Claude Holvélius (1715-1171), fcnniep frénéral, et maitre d'hôlel de la roino :

Ve l'esprit, 17r)S, io-i; De ihoniDie, 1772, 2 vol. in-8. — A consulter: Keiin, Bel-

vélius, sa vie et son leuvre, 1007. — llelvciuis, médiocre liUonil-iir, niar(|uo dans

l'histoire des idées. Il a eu l'idée des science» morales, c'esl-adire de traiter les

clioses morales par les méthodes des scieiic-i's physiques et nalurolles. L'entreprise

était au-dessus de soa esprit et de sun temps : mats il ebl uu des aDcélres du

positiviï^mo anglais et français du xix° biécle (//* éd.).

2, L'al)l,é Uaynal (1713-1796): IJistoin; phitosopliKjue et poUtKjue det établisse-

ments et du commerce des Europcens dans les Deux Jndt-s, 178U, 4 vol. in-S.

a. Le baruu d'UolbacU (172:<-n8'J) : le l'/irisliauisnie dévoilé, \'M, in-8; Théologie

portauve (I7()8), .iurtout le Système de lu uatnre, 1770, 2 vol. ia-12.

4. L abb^ do Condtliac (1714-1780), précepteur du prince de Parme : Estai sur
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lucide esprit qui ne prit point de part aux polémiques violentes

du temps. Son œuvre, comme celle de Descartes au xvii« siècie.

est l'expression philosophique du même esprit qui a produit la

littérature du temps. Il évite, comme Voltaire, les négations

extrêmes : il ne professe ni athéisme ni matérialisme. 11 fait seule-

ment dériver toutes les idées des sensations, sur lesquelles l'esprit

travaille, qu'il clarifie, compare, abstrait, simplifie, généralise, dont

il extrait à la longue des séries infinies de raisonnements rigou-

reux et limpides. On saisit dans sa méthode à la fois la force et

la faiblesse de l'esprit du xvuF siècle, encore trop adonné à

l'analyse. Condillac n'enseigne point à observer les faits, base de

la science; il n'indique pas les liïoyens de les vérifier, de les inter-

préter. Il n'opère que sur les idées, quelles qu'elles soient, et de
quelque -façon qu'elles aient pénétré dans l'esprit de l'homme. Et

c'est précisément le défaut général de tous les penseurs du temps,

de ne point assurer suffisamment les principes de leurs raisonne-

ments, d'ignorer, de mépriser, de mal voir les faits, de supposer
coaslamment la réalité adéquate à leur idée. En revanche, ce sont

«'incomparables raisonneurs; et le fort de Condillac est justement
Rart^de raisonner. Avant tout il est logicien, li nous enseigne à
i^us faire du monde extérieur des idées claires, précises, ordon-
nées. Il nous fait suivre la genèse naturelle des idées, le dévelop-

pement parallèle des signes, et nous montre dans le langage « un
merveilleux instrument d'analyse », qui, par ses termes abstraits

où se rassemblent des collections d'idées, par son mécanisme où
s'expriment des séries de rapports, facilite de plus en plus la tâche
de l'esprit *. Les opérations de la pensée sont une algèbre, dont

les mots sont les signes. Les jugements sont des équations, et les

termes qu'on assemble sont des objets abstraits, idéaux : nulle

part on n'aperçoit mieux que chez Condillac pourquoi l'esprit fran-

çais au xviii« siècle élimine si souvent toute réalité concrète, les

formes par conséquent de la vie et la matière de l'art, et pourquoi
la poésie ne peut plus être qu'un jeu intellectuel, réglé par des
conventions arbitraires.

Le parti encyclopédiste était assez vaste pour englober les ten-
dances individuelles les plus inconciliables, Mably par exemple
et Turgot. L'abbé de Mably, frère de Condillac, eut une influence
limitée, mais sérieuse et durable : il s'était attaché aux sciences

sociales et politiques; dépassant Rousseau qu'il avait devancé, il

développe hardiment des théories communistes. Rien n'était plus

l'origine des connaissances humaines, 1746, 2 vol. in-12; Traité des sensations,

1754, 2 vol. in-12; Cours d'Études du prince de Parme, 1769-1773, 13 vol. iD-8, —
k consulter : Taioe, les Philosophes classiques du xix' siècle, c.hap. 1.

1. Je ue fais guère ici que résumer uqb page de Taine.



738 LES TEMPI^RAMKNTS ET LES IDKKS.

contraire aux doctrines libérales et individualistes du groupe ocono-

niiste aucpu'l appartenait Turgot '.

Les misères et l'oppression du peuple, à la fin du règne de

Louis XIV, avaient excité des patriotes tels que Vauban et Boisguil-

bert à chercher, en dehors de toute doctrine politique et de toute

intention révolutionnaire, les moyens d'améliorer l'étal matériel

du royaume. Ces études faisaient encore l'objet principal du Club
de l'Entresol, où Ton rencontre l'abbé de Saint-Pierre et le marquis
d'Argenson. Quesiiay, ce médecin de Louis XV dont la lianteur de

pensée imposait le respect même au roi, s'y appliqua ensuite et lut

le romlalenr de l'école économique, à laquelle se rattachent des

esprits aussi divers que le marquis de Mirabeau elTurgot. J'ai parlé

de VAmi des hornmcs, qui avait voué un culte à Quesnay. Turgot- lut

un des plus nobles esprits du temps. Il renonça à l'assurancR" d'une

grande fortune ecclésiastique, pour ne point se condamner toute m
vie à porter un masque sur le visage. Il ne devint pas pourtant
ennemi du christianisme. Il prenait cette position, originale en son
temps, de respecter le christianisme en n'obéissant qu'à la raison.

Il estimait que toutes les religions ont droit à la tolérance pourvu
qu'elles ne choquent point la morale. Il ne poussa point à démolir
la société : il se contenta de travailler à l'améliorer. Il avait om-
brasse toutes les parties du gouvernement et de la vie nationale :

administration, finances, industrie, commerce, éducation, il avait

tout étudié avec un esprit philosophique, sans rechercher la nou-
veauté ni respecter la tradition, uniquement mù par l'amour de

l'humanité et réglé par la considération du possible.

Si VEncyclopédie pouvait contenir à la fois des athées et des

jéistes, des révolutionnaires et des modérés, des communistes et

des individualistes, c'était au nom de son principe : la souverai-

neté de la raison. Tout ce qui la reconnaissait était de la rriaison.

Nous pouvons donc négliger toutes les divergences de doctrine et

les incompatibilités d'humeur : ce qui lie le parti, et caractérise le

mouvement philosophique, c'est la foi dans la raison. En ce sens,

l'œuvre où aboutit toute la pensée du siècle, c'est la fameuse
Esquisse de Condorcet^. Proscrit, Condorcet gardait toute sa séré-

1. L'ablié <le Mably (1709-85) : /<• DroUpublic de l'Europe, 1748, 2 vol. iu-l.'; Lntre-

tiens de PUocion, sur le rapport de la morale avec la politique, 1763, iu-Dii; boules

nroposés aux philosophes économistes, 1768, in-12; Observations sur le gouvernement

et tes États-Unis d'Amérique, 1784, ia-lî; Œuvcs, éd. Ariioux, ch. m. t. V, v. in-18.

J. Biographie. Jacques Turgol (1727-1781), priour ùe Snrbonne en 17'i9, quille

rÉglise eu 1751, no pouvant plus accepter l'étroite orthodoxie. Conseiller au Parle-

ment en 1757, il collabore à VEncyclopédie. Intendant à Limoges, en 1761, ministre

du 24 août 1775 au 12 mai 1776. — Éditions : Œitvres complètes, 1814, 2 vol. gr.

in-8; Correspondance inédite de Turgot et Condorct, publ. par Ch. Henry, Paris,

in-8. — A consulter : L. Say, Turgot, Coll. des Gr. Écr. fr., Hachette, in-16.

3. Le marquis de Condorcet (1743-1794), mathématicien, économiste et philosophe.
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nité, toutes ses espérances; il Iraçail rapidement le tableau des

progrès delà raison, relardés en vain par les tyrans elles prolres,

et donnait un aperçu des belles destinées que sa victoire promel-
lail à l'homme, indéliniment perlectible. [S'il y a bien de la

candeur et delà chimère dans cet o]itimisme, l'ouvrage est une
esquisse vigoureuse de l'Iiistoire de la culliiie humaine; le parti

pris n'exclut pas l'intelligence. Condorcel est un grand esprit].

On aimerait à s'arrêter sur d Holbach, Coudillac, Turgol, Con-
dorcel : nous sortons d'eux autant que de Voltaire, de Diderot, de

Rousseau, de BulTon. Mais leur mérite littéraire est loin d'être

toujours égal à la valeur de leurs idées. 11 me faut laisser tous ces

représentants de la philosophie du dernier siècle, pour regarder

seulement les grands littérateurs, ainsi replacés dans leur milieu.

éditeur des Pensées de Pascal (1776), auteur d'une Vie de Turf/ot > 1786j et d'une

Vie de Voltaire (1787i, membre de l'Assemblée législative, puis de la Convention, fut

proscrit comme girondin, et s'empoisonna en 179i. Il écrivit, pendant qu'il se tenait

caché, VEsquisse d'un tableau historique des progrés de l'esprit humain. — Édi-

tions : Œuvres, lS47-i9, 12 vol. in-8. Nie éd. du Tableau historique, 1900. — A
consulter : Picavet, les Idéologues. 1891. Alen^ry, Condorcet, 1905. L. Cahen,

Condorcel et la Rérolution française, 1904.



CHAPITRE II

DIDEROT

1. L'homme. — 2. Les idées de Diderot : son retour à la nature.

Athéisme; instinct; science. — 3. L'art de Diderot Impression-
nisme. Lyrisme. Substitution d'idéal : le caractère, au lieu de la

heautd. — 4. Les Salons, et leur importance littéraire.

1, CARACTERE DE OIDEROT,

« La tête d'un Langrois est sur ses épaules comme un coq

au haut d'un clocher : elle n'est jamais fixe dans un point; et si

elle revient à celui qu'elle a quitté, ce n'est pas pour s'y arrêter.

Avec une rapidité surprenante dans les mouvements, dans les

désirs, dans les projets, dans les fantaisies, dans les idées, ils ont

le i)arler lent. Pour moi, je suis de mon pays; seulement le séjour

de la capitale et l'application assidue m'ont un peu corrigé, »

Deids Diderot^ Langrois devenu Parisien, s'était cori^igé en eiïet,

mais non pas de la façoii qu'il croyait. Son esprit avait gardé la

promptitude à virer : mais il avait égalé l'impétuosité tle son élo-

1. Biographie. Denis Diderot (I'il3-I78'i) refusa de prendre une profession poiir

s'adonuer ;i lu littérature, donna des leçons, fît des travau.!: de librairie, vécut

misérablonicnt souvent, jamais ropulièrement, fut cliargé en 1745 de la direction de

YEncycloptldie, dont Je premier volume parut en 1751. Cependant il avait été mis à

Vincennes en 17-19 pour sa Lettre sur 1rs aveugles à l'usaye de ceux qui voient. 11

ne put entrer à l'Acadéniio : le roi ne voulut pas de lui. Catherine lui acheta sa

bibliothèque, dont elle lui laissa l'usage avec un traitement de bibliothécaire. Diderot

alla la remercier à Saint-Pélcrsbourg. Cf. sur le théAlre de Diderot p. 661-663.

Édition. Œuvres complètes, éd. Assézat l't Tourneu.T, 1875-1879, 20 vol. in-8, Gar-
nier. Diderot et Catherine II, p. par Maurice Tourneux, 1899. — A consulter :

Bersol, Études sur le,\\in' siècle, in-8. Fajïuel, XVII l' siècle. Brunetière, Études
critiques, -2' ». ; la Critique d'art au xvii* .«.. U. des Deux Mondes, l'^ juil. 1883.

Ducros, Diderot, 189i, iu-18. J. Keinach, Dideml, 1.S94, in-16. UosenkranU, Diderot s

Leben und W'erke, Leipr-ig, in-8. '866. J. Moiley, Diderot and the Kncyclopxdists,

Londres, 1878, iii-8.
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cution à la rapidité de sa pensée. Il est bavard, conteur, conseil-

leur, raisonneur. Ce fils d'un petit coutelier de Langrcs n'a jamais

été du monde : il a étalé dans les salons que sa renommée lui

ouvrait, des façons débraillées, vulgaires; mais de toutes les con-

venances mondaines, s'il y en a une qu'il a bien foulée aux pieds,

c'est celle qui bride la langue. Gros mangeur, gourmand, il ne

nous fait pas grâce de ses indigestions : il est plein de son sujet,

il faut qu'il parle. 11 a la gaieté du peuple, énorme, ordurière;

où qu'il soit, devant n'importe qui, il faut qu'il lâche les sottises

qui bouillonnent dans sa tête : il faut qu'il parle. Il a la franchise

du peuple, celle de l'Auvergnat de Labiq^e plutôt que de l'Alceste

de Molière : il jette au nez des gens leurs vérités; il les pense, elles

jaillissent : il faut qu'il parle. Il a des amis, qu'il voit agir, faire

des projets, arranger leur vie : il se jette à travers leur existence,

à travers leurs plus intimes sentiments, conseillant, disposant,

indiscret, impérieux; c'est la corneille qui abat des noix; et voilà

comment il se brouille avec Rousseau : il veut le retenir à Paris,

l'envoyer à Genève; il décide, il dirige; il faut qu'il parle.

Bonhomme au reste, obligeant, généreux, tout pleï'n de bons

sentiments, bon fils, bon frère, bon père, bon mari même, à la

fidélité près, bon ami, chaud de cœur, enthousiaste, toujours prêt

à se donner et se dévouer : à condition seulement qu'il puisse

s'épancher librement, toujours heureux de se mettre en avant,

d'être d'une négociation, d'une affaire où il y ait à brûler de l'ac-

tivité, à évaporer de la pensée en paroles. C'est le moins égoïste,

le plus désintéresse des hommes, pourvu qu'il se dépense. Il a

traversé son siècle, constamment dans la lièvre, emballé, débor-

dant, jamais las, grisé de l'incessante fermentation de son cer-

veau; et plus il disait, plus il avait à dire.

Sa robuste organisation fournissait à toutes les dépenses. C'était

un étourdissant causeur; sa conversation était un feu d'artifice,

où l'on voyait passer avec une vertigineuse rapidité images, idées,

polissonneries, sciences, contes, métaphysique, rêves fous, hypo-

thèses fécondes, divinations étonnantes. Au coin du feu dans son

logis de la rue Taranne, au café de la Régence, à la Chevrette chez

Mme d'Épinay, au Grandval chez le baron d'Holbach, Diderot

était toujours prêt, toujours chauffant, parlant sur un mot, sur un
signe. Et quand il avait bien conté, disputé, crié, il lui restait du
surplus qui ne s'était pas donné passage : il prenait la plume, et

continuait la conversation tantôt avec le même interlocuteur,

tantôt avec un autre; il écrivait à Falconet ou à Mlle VoUand.
Et ces causeries et ces lettres, ce n'était que son trop-plein qui

s'écoulait. J'aurais dit que cela le délassait de ses livres, si ses

livres Tavaient lassé.
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Mais il a écrit comme il parlait, facilement, gaiement, sans fatigue

et sans relâche : cela purgeait son esprit, comme^"ût dit Aristote.

Aussi ne peut-on parler ici de labeur artistiijue, de lente élabora-

lion, de composition savante et réfléchie : toutes ces simaprécs ne

sont pas sa manière. Écrire ou parler est une fonction naturelle

pour lui; il n'y fait pas de façon," îT^se soulage, et il y a de l'im-

pudeur vraiment dans son naturel étalé, dans son improvisation

à bride abattue; tous les endroits lui sont bons, et toutes les occa-

sions. Il s'est attelé à VEw.jjclopédir, et coumie il veut la mener
à bon port, il baisse le ton. Ilieii ne nous permet mieux de mesurer
l'énergie déployée par Diderot dans cette affaire, que ce miracle

opéré en lui par le désir de réussir ; il a tâché d'être décent,

de ne rien lâcher sur le gouvernement ou la religion qui fît par

trop scandale. Mais aussi comme la langue lui démangeait pen-
dant qu'il travaillait si sagement! comme cette besogne l'excitait!

Tout ce qu'il n'avait pas pu dire dans ses articles, il le jetait dans
d'autres ouvrages; ce n'était pas pour la gloire, ni pour le gala

qu'il écrivait • c'était pour lui, pour évacuer sa pensée. Il publiait

ses Pensées sur VInterprétation de la nature, ses drames, son Entre-

tien d'un philosophe avec la maréchale de ***, etc. : mais son ïiêvc

de Dalembert, son Supplément aux voyages de Bougainville, sori

Paradoxe sur le Comédien, sa Religieuse, son Jacques le Fataliste, soo

Neveu de Rameau, c'est-à-dire le meilleur et le pi.^e, le plus carac-

téristique en tout cas de son œuvre, tout cela est resté enfoui

dans ses papiers. C'était écrit; il n'en fallait pas plus à Diderot, il

avait tiré de son œuvre le plaisir qu'il en attendait. Avec la même
indifférence, il semait de ses pages dans les livres de ses amis :

un traité de clavecin de Bemetzrieder, une histoire de l'abbé

Uaynal, une gazette de Grinim, tout lui était bon; l'essentiel, pour

lui, c'était d'écrire, y mettre son nom n'aurait rien ajouté à sou

plaisir! Et, au bout de trente ans de cette effusion sans relâche,

je ne garantis pas que Diderot ne soit pas mort avec le regret

d'avoir gardé quelque chose d'inexprimé dans son esprit.

Cette intense restitution de pensée était le résultat d'une active

absorption; sa puissante machine toujours sous pression et qui

produisait un travail incessant devait être largement alimentée.

Diderot n'est point un génie créateur, apte à tirer un monde de

soi; il est loin de Descartes, loin même de Rousseau. Cela l'oblige

d'être un savant et un curieux. M. Faguet l'a très bien dit, il est

au courant d'une foule de choses dont la connaissance n'était

pas commune en son temps. Quand on s'en tient aux faciles rai-

sonnements de Locke, quand nos gens qui ne s'effraient guère

reculent devant Spinoza, non pas devant la hardiesse, mais devant

la profondeur de sa doctrine, et craignent de s'y casser la tête,
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Diderot, sans façon, sans fracas, s'assimile le dur, le grand sys-

lème de Leibniz : et il n'y a pas d'autre raison, je le crois bien,

qui lui ait donne en France la réputation d'être une tôle alle-

mande. Il a fait des mathématiques, il a fait de la physique, il

a fait de l'histoire naturelle, il connaît les plus récentes hypo-
thèses, les expériences les plus suggestives des sciences qui actuel-

lement se constituent et s'étendent. 11 connaît la peinture^ la

musique : je ne dis pas qu'il n'eu raisonne un peu à tort et h
travers ; mais jamais le défaut de connaissances précises ou
techniques n'est la source de ses déviations de jugement. En
littérature, il a la plus vaste lecture, il regarde l'étranger, et il sait

le xvn<^ siècle. Il sait aussi beaucoup sur l'antiquité, et ce ne sont

pas de vagues impressions d'une lecture rapide; il voit le détail,

il cherche l'exactitude; s'il lit Horace, il le lit en philologue, en
poète, en historien; s'il lit Pline, il le lit toujours en philologue,

mais en peintre, en archéologue, en chimiste; il prend chaque
ouvrage du côté dont un homme de métier le prendrait, avant d'y

appuyer ses rêveries personnelles.

Ainsi procède Diderot : sa fécondité n'est pas spontanée. Il a

besoin qu'un choc du dehors mette en mouvement les tourbillons

de sa pensée, il ne peut donner lui-même la chiquenaude. Mais
vienne la chiquenaude : voilà tout en branle; la machine siffle,

fume, crache, craque; on est stupéfait de la disproportion de son

action vertigineuse et de son infernal tapage avec le simple geste

qui leur a donné naissance. Ainsi Diderot trouve dans Sterne une
demi-page qui l'amuse : il part lâ-dessus, et déroule les trois cents

pages de Jacques le Fataliste. Je ne sais s'il a jamais rien fait qui

ne soit à l'occasion de quelque chose, et comme une immense
réaction de son être contre une impression extérieure. Mais,

dira-t-on, n'en est-il pas toujours ainsi? Non : car d'abord, chez

Diderot, le choc n'est pas une émotion quelconque, un fait de son

expérience, c'est le choc d'une pensée qui a essayé de se traduire

par la parole ou l'art; puis le détachement de la cause extérieure

et de sa pensée interne ne se fait pas; son œuvre, si vaste qu'elle

soit, reste, si je puis dire, épinglée en marge du livre d'aulrui;

Diderot est un étourdissant commentateur, plus intéressant souvent
que son texte. Il excelle à refaire les livres d'autriii : il est inca-

pable de les juger. Pendant qu'il a l'air d'écouter, il a pris le point

de départ où l'a placé l'auteur, et il voyage pour son compte :

quand vous avez fini, il vous dit le livre qu'il aurait fait à votre

place, et c'est sa façon d'entendre la critique. Dans la conversation,
il est le même : de tout ce que vous lui dites en deux heures, il

entend une chose, une seule; il la prend, la travaille, la grandit;
votre toute petite pensée devient un gros système, et qui vous
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révolte parfois, ou vous épouvante. Voilà le mécanisme mental
de Diderot : spontanéité médiocre, réactions prodigieuses.

2. LES inÉES DE ItlOEnOT.

Encyclopédie h part, Diderot n'est gu('re moins considérable dans

le XVIII® siècle que Voltaire et Rousseau. Avant Rousseau, et quand
Voltaire était encore tout ligotté de préjugés, de vanités, d'ambi-

tions mondaines, Diderot s'était franchement déclaré l'homme de

la nature. Et voici ce que la nature était pour lui.

Elle était -T elle fut du moins de bonne heure — ralhéisme. '

Dieu n'est pas dans la nature. Il ne saurait y être, et on n'y a que
faire de lui. Le monde est un vaste billard, où une infinité de billes

roulent, se croisent, se choquent, formant un inextricable réseau

de mouvements nécessaires, qui ne s'épuisent jamais. Mais la

morale? Elle n'en souffrira pas. « Ne pensez-vous pas qu'on peut

être si heureusement né qu'on trouve un grand plaisir à faire le

bien? — Je le pense. — Qu'on peut avoir reçu une excellente

éducation, qui fortifie le penchant naturel à la bienfaisance? —
Assurément. — Et que, dans un âge plus avancé, l'expérience nous

ait convaincus qu'à tout prendre, il vaut mieux, pour son bonheur

dans ce monde, être un honnête homme qu'un coquin '? » Instinct,

éducation, expérience : voilà qui suffit pour la morale. Être ver-

tueux pour aller en paradis, c'est prêter à Dieu à la petite semaine;

et le malheur est que le prêteur donne des crocodiles empaillés,

non de bonnes espèces; car la vertu des, sacristies, c'est d'aller à

la messe, de ne point toucher aux vases sacrés; l'amour du pro-

chain vient après La religion, qui punit le sacrilège plus que l'adul-

tère, est immorale; elle laisse, pour des pratiques, subsister toute

la corruption du monde. Elle est source de crimes, fanatisme,

guerres, supplices, etc. : c'est acheter trop cher un fondement de

la morale, qui ne fonde rien du tout. Dieu existe ou n'existe pas;

s'il existe, il n'existe pas dans la nature; nous n'avons pas à en

tenir compte. Il n'existe pas pour nous; si nous disons un peu

imprudemment qu'il n'existe pas du tout, il n'y a pas grand mal

à cela. Qu'un beau jour, hors de la vie, nous nous trouvions face

à face avec lui, dans son monde, eh bien, Dieu n'est pas assez

mauvais diable pour nous en vouloir de l'avoir nié, quand nous

n'avions aucune raison de l'affirmer.

La nature, en second lieu, pour Diderot, c'est le contraire de la

société. Tous les maux, tous les vices de riiomme, viennent delà"

1. Entretien d'un philosophe ai<ec la maréchale de '".
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société, qui a inventé la religion, les puissances, les distinctions, la

hiérarchie, la richesse, c'est-à-dire l'oppression des uns, la tyrannie

des autres, de la corruption et de hi misère pour tous, — qui a

invente surtout la morale. Car voilà la caractéristique de Diderot :

hardiment, crûment, tantôt cynique et souvent prolond, il s'attaque

à la morale. Elle n'est qu'une institution sociale, d'autant plus

haïssable que sa contrainte hypocrite s'exerce par le dedans : sous

le nom de morale, on instruit les enlanls à s'interdire quelques
plaisirs légitimes qui résultent des louctions naturelles.

C'est le naturalisme de Rabelais, celui de Panurge et de frère

Jean, qui réparait chez Diderot, dans ces êtres qu'il a choisis

et faits conformes à son idéal, dans le Neveu de Rameau et dans
Jacques le Fataliste. Il supprime toutes les vertus, chrétiennes,

stoïciennes, mondaines même, qui n'ont rapport qu'à l'individu,

et sont fondées sur le respect de soi-même. Chasteté, pudeur,
sobriété, réserve, dignité, sincérité: sottises que tout cela, préjugés

et gènes de la société. Le scrupule, la délicatesse sur les moyens
sont des grimaces absurdes, quand on est assuré de son intention,

et qu'on la sait bonne : voyez le curieux dialogue, Est-il bon?
est-il méchant? un des chefs-d'œuvre de Diderot. Qu'est-ce donc
que la vertu? Elle tient en un mot : c'est la bienfaisance. Tout
ce qui est utile à l'humanité est bien; tout ce qui est nuisible à
l'humanité est mal; ce qui ne fait ni bien ni mal à personne est

indifférent; que je mente, que je me grise, ou pis, qu'importe, si

ces actes sont sans effets, sans prolongements funestes au dehors?
Et si, de mon mensonge, ou de mon ivrognerie, il sort un bien

pour quelqu'un, j'ai bien fait d'être menteur ou ivrogne. La nature
de Diderot l'a sauvé des vices qui avilissent; pauvre, indépen-
dant, généreux, sans convoitise et sans platitude, il est assez

honnête homme pour arriver à faire une sorte de morale avec son
iniitinct. Il s'appuie sur le respect, le culte de la nature, c'est-à-

dire des phénomènes, car elle n'en est que la collection. Aussi

ne peut-il s'empêcher d'admirer, presque d'aimer ce superbe
jaillissement d'énergies naturelles, d'appétits, qu'offre le neveu de
Rameau : il tombe d'accord avec lui que « le point important est

que vous et moi nous soyons, et que nous soyons vous et moi :

que tout aille d'ailleurs comme il pourra ' ».

La nature, enfin, pour Diderot, c'est la science. Il en a couru la

méthode, les directions, les résultats. Mais ce mot de nature se

détermine pour Diderot dans un sens bien moderne. Il n'y aper-

1. Cependaot le Neveu de Rameau atteste un effort d« Diderot pour séparer sa

morale de la uature du simple abuudon à l'iDstiuct, et pour écarter l'iaterprétatioa

qui lâcherait les appétits et les passions de l'iudividu en pleine liberté dans la vie

sociale (/i* éd.). £t persgune n'a ijIus morali:ié que lui {,14* éd.).
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çoit plus celle nature inlérielire que le xvii" siècle étudiait surtout,

dont Descartes croyait l'existence plus assurée et la connaissance

plus facile que de la nature extérieure. Toutes ses impulsions, à

lui, lui viennent du dehors; sa philosophie, et celle de son temps,

lui dit que toutes ses idées lui sont venues par ses sens : ii est

naturel que la nature extérieure, cl les sciences qui s'y appliquent,

soient l'objet de son étude. Dès le milieu du siècle, il annonce,

bien témérairement, que le lègnc des mathématiques est lini : mais
il annonce, par une sûre divination, que le règne des sciences

naturelles va commencer. Physiologie, physique, c'est de ce côté-^

là qu'il appelle les jeunes gens, non sans emphase; mais son geste

de charlatan souligne des idées de savant. Avec Diderot, le rap-

port de la philosophie et des sciences semble se renverser : la

philosophie renonce à leur imposer ses systèmes, et elle attend

leurs découvertes pour en extraire une conception générale de l'uni-

vers. La philosophie de Diderot, dans ses parties caractéristiques,

est vraiment une philosophie de la nature : ce qu'il tire de Leibniz,

ce sont ces principes de raison suffisante, de moindre action, de

continuité, que l'étude scientifique du mondv3 organisé et inor),'a-

nique suppose et vérifie constamment; et c'est lui d'abord qui,

avant Helvétius, avant d'Holbach, remet l'homme dans la nature,

et réduit les sciences morales aux sciences naturelles.

3. l'art de DIDEROT.

Son art est en harmonie avec son tempérament et avec sa philo-

sophie. Je ne parle pas de l'exécution, souvent lâchée, précipitée,

la perfection du travail ne se rencontre guère chez lui. J'entends

par son art les intentions d'art :\u'\\ exprime.

Donc, il y aura d'abord ch.z Diderot un art naturaliste, expressif

de la vie telle qu'elle est, des êtres tels qu'on les voit. Sollicité

comme il était par la nature extérieure, il la reçoit, et la rend,

comme mécaniquement, avec une merveilleuse sûreté Lisez la

Correspondance, et voyez tous ces tableaux, toutes ces anecdotes

dont elle est semée. Lisez le Neveu de Rameau, le chef-d'œuvre le

plus égal que Diderot ait composé. Cette excentrique et puissante

figure s'enlève avec un relief, une netteté incroyables : profil,

accent, gestes, grimaces, changements instanlanés de ton, do pos-

ture, l'identité foncière et toutes les formes mobiles qui la dégui-

sent, tout est noté dans l'étourdissant dialogue de Diderot. Il y a

mis beaucoup du sien, sans doute, et il a prêté de ses idi'es au

personnage; je ne pense pas que le vrai Hameau fut un bohème
aussi profond. Mais, avec un instinct étonnant d'art objectif, tout
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ce qui était sien s'est incorporé à la substance du persoiinaj;e oi i-

ginal dont la vision intérieure guidait sa plume. Dès qu'il conte,

il voit; figures, mouvements, locaux et accessoires, tout est dans
"son œil, vient sous sa plume; et son conte est une suite d'estampes.

Mais les estampes ont dos légendes et ces légendes sont lomanti-

ques : tout au moins Diderot tend au romantisme. De la nature,

il respecte surtout sa nature; et pourvu qiCil soit, et qu'il soit lui,

il ne lui chaut du reste. Le Neveu de Rameau est un heureux acci-

dent • ailleurs le subjectif se mêle à l'objectif; aux impressions

de la nature' extérieure se superposent, s'enchevêtrent, s'accro-

chent, les élans, les enthousiasmes, les indignations de Denis

Diderot, toute une individualité effrénée, bruyante, encombrante.

Déjà il porte en lui des germes duh'risjne^vomarjiiajij- En vo'ci

la preuve dans deux phrases : ^
'

'< Le pinson, Talouette, la linotte, le serin, jasent et babillent

tant que le jour dure. Le soleil couché, ils fourrent leur tête sous

l'aile, et les voilà endormis. C'est alors que le génie prend sa

lampe et l'allume, et que l'oiseau solitaire, sauvage, inappri, i-

sable, brun et triste de plumage, ouvre son gosier, commence son

chant, fait retentir le bocage et rompt mélodieusement le silence

et les ténèbres de la nuit '. » Ne voilà-t-il pas déjà du Chateau-

briand?
<< Le premier serment que se firent deux êtres de chair, ce fut

au pied d'un ro :her qui tombait en poussière; ils attestèrent de

leur constance un ciel qui n'est pas un instant le même; tout

passait en eux, autour d'eux, et ils croyaient leurs cœurs affranchis

de vicissitudes. enfants! toujours enfants! » Et ce sont textuel-

lement deux strophes de Musset. Mais le plus curieux, c'est d'aller

chercher ce jet de lyrisme où il s'est produit, dans Jacques le Fata-

liste. Au milieu de la réaliste histoire de Mme de la Pommeraye,
tout d'un coup une déchirure se fait dans l'écorce du récit; une
poussée de sentiment jette ces cinq lij^'nes bridantes, dont nul

personnage, ni l'auteur rftême n'endosse la responsabilité; aussitôt

tout se calme; et deux minutes après nous butions sur une énorme
polissonnerie. Voilà l'incohi-rence de Diderot. Il y a de tout dans
son style : analyse, synthèse, idée, sensation, hallucination, réa-

lisme, romantisme; c'est un monde grouillant, qui n'a pas tou-

jours la beauté, qui du moins a souvent la vie.

Cela nous mène à une autre considération : c'est la substitution

Qhez Diderot dun idéal nouveau à l'idéal classique. Et elle se fait

encore, parce qu'il est l'honTme do la nature. La nature n'a cure
de la beauté, de ce que les hommes conviennent d'appeler ainsi.

1. Phrase ritée déjà par M. Faguel.
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l.a nalure n'a souci que de la vie : voilà ce qui est beau, iialurcile-

iTienl beau. Les formes de la vie et l'aclivilé de la vie, c'est cela

que l'artiste doit s'attacher à rendre : plus ces formes auront de
particularité, plus cette activité sera intense, et plus il y aura de
beauté dans l'être. Le caractère (et non la régularité, la noblesse,

1 la généralité, éléments classiques de la bcauléj doit être l'objet de
' rimitation, de l'expression littéraires. (Jetait l'orientation que déjà

Lesagc, Marivaux, l'rôvost avaient donnée au roman : mais jamais'
cette nouvelle esthétique ne s'était aussi puissamment dégagée
que dans le JScveu de Hameau.

4. LES SALONS DE DIDEROT.

II faut dire un mot des fameux Salons de Diderot (1765, ^66,
1767). Cette cjitkiiie d'art ne nous satisfait plus aujourd'hui. Elle

est trop littéraire. Elle saisit trop volontiers le sKjct, Vidée, pour
en donner un développement qui substitue le travail de l'écrivain

au travail du peintre ou du sculpteur. Là, comme ailleurs, la

méthode de Diderot consiste à suspendre sa pensée à la pensée

d'autrui, en digressions à perte d'haleine; les tableaux, les statues

offrent un débouché de plus au bouillonnement interne de seuti-

meulalité, de réflexion, d'imagination qui fermente en lui.

Cependant ne soyons pas trop sévères pour Diderot. Aucune
vérité, d'abord, n'est vraie de ce diable d'homme, que la vérité

contraire ne soit un peu vraie aussi. Avec ce vif sentiment de la

réalité que nous avons déjà vu en lui, il voit le tableau, et le fait

voir. Avant de déclamer, et tout en déclamant, il nous met sous

les yeux la peinture où il accroche ses réflexions ou ses effusions :

en cinq lignes, en une demi-page, il nous en donne la sensation.

Co n'est pas un mince talent pour un critique d'art. Il a, de plus,

celui de sentir, de signaler le caractère, la justesse expressive des

physionomies, des gestes, des attitudes; ses critiques et ses re-

marques sont d'un goût original, on reconnaît l'homme qui voyait

naturellement dans leur particularité et dans leurs rapports res-

pectifs les formes extérieures de la vie. Mais il a encore une qua-

lité plus précieuse : c'est de juger, en somme, de la peinture en

peintre, de s'intéresser à la lumière, à la couleur, de jouir de

leurs combinaisons délicates ou puissantes. Si sa critique n'est

pas plus technique, n'est-ce pas que le [tublic ne l'aurait pas suivi?

Et n'est-ce pas aussi que les tableaux, les statues dont il parlait

ne le comportaient pas? Ces œuvres étaient tontes pleines d'inten-

tions littéraires; elles voulaient agir sur le public par les sujets et
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par les idées que les sujets suggéraient, idées polissonnes chez

Boucher ou Fragonard, idées voluptueuses ou morales chez Greuze,

idées philosophiques chez Houchardon. Les moyens de la peinture

et de la statuaire étaient un langage par lequel on sadressait à

l'intelligence. Dans la composition même, cfttail encore la littéra-

ture qui prévalait • le théâtre fournissait des modèles d'arrange-

ment et un principe de coordination des objets naturels. Diderot

eut le tort, sans doute, de pousser dans ce sens. S'U malmena
Houcher, il applaudissait à Greuze, il lui criait : « Fais-nous de la

morale, mon ami! » Et Greuze peignait en effet des drames édi-

fiants et ennuyeux comme le Père de famille.

Il reste que les Salons de Diderot sont en leur temps une œuvre
considérable. On a le droit de dire qu'il a fondé — sinon la cri-

tique d'art — du moins le journalisme d'art. C'est la première

t'ois que nous rencontrons une œuvre littéraire qui compte, et

qui ait pour objet les beaux-arts. Diderot fait des tableaux, des

statues un objet de littérature, alors qu'antérieurement les arts

et la littérature étaient deux mondes fermés, sans communication,

et qui n'existaient pas l'un pour l'autre. De même les artistes et

les écrivains vivaient à part, chacun de leur côté : Mme GeoiTrin

avait son dîner des artistes et son dîner des écrivains, qui n'avaient

pas beaucoup de convives communs. Diderot renverse toutes ces

barrières. Littérateur, il hante les ateliers, il cause, il dispute; -)

il frotte ses idées contre leurs théories, son esthétique poétique

contre leur esthétique pittoresque ou plastique. Au public enfermé

jusqu'ici dans le goût Mttérai«e, il ouvre des fenêtres sur l'art; à

travers toutes ses expansions sentimentales et ses dissertations de
penseur, il fait l'éducation des sens de ses lecteurs; il leur apprend

jt voir et à jouir, à saisir la vérité d'une attitude, la délicatesse'

d'un ton. Tout cela se retrouvera plus tard; et celte communi-i
cation établie entre l'art et la littérature ne sera pas sans contri-

buer à la révolution romantique.
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BUFFON

Caractère de l'homme, et valeur littéraire de l'œuvre.

Bufïon ' fait avec Diderot le plus parfait contraste. Quand on lit

ses lettres, on est saisi de cette sérénité imperturbable, de celte

indifférence aux polémiques et aux passions du temps, de cette

régularité laborieuse, de cet esprit d'ordre, qui permirent à Huffon

de mener à bonne fin le grand ouvrage qu'il avait conçu. Majes-

tueux dans sa figure, dans ses attitudes, dans son style, il l'était

aussi dans son caractère : il avait une vraie noblesse d'àrne, beau-

coup de bon sens, de solidité, d'honnêteté, point de vanité, aucun
sentiment bas ou mesquin. Sa dignilé, en un siècle de laisser

aller et de débraillé, avait sa source dans l'élévation naturelle

de son âme; il n'affectait rien; et nous devons nous défier de la

légende qui s'est attachée à son nom. Indépendant, paisible, il

s'est fait de l'exclusion des passions, de la vie intellectueUe et

contemplative une philosophie, une morale, un bonheur : sa

carrière nous ofTre l'unité d'une belle existence de savant, tout

dévoué à la science et à son oeuvre. Il trouve sa voie en 1739, après

qu'il a été nommé intcnd.inl du Jardin du roi : il se tourne vers

l'histoire naturelle; il prépare ses matériaux. Ses deux premiers

voTumes" paraissent en 1749 : préparer les volumes suivants, scia

1. Biographie : Georges-Lonis Leclerc, comte de BufTon (1707-1788), fils d'un con-

seiller nu Parlement de Bourgogne, vnyaçrc en Angleterre et en Italie avec unjeune
li>i(l nnprlais. et semble d'abord s'appliquer aux mathématiques. Puis il s'occupe de

physique et d'agriculture, et ses travaux lui ouvrent l'Académie dos sciences. Il enlro

à l'Académie française en 1753. — Éditions : Œuvres, 1749-180Î, -44 vol. in-4; 183,'>,

vol. in-8; édit. Flourens, Garnier, 1852, 10 vol. in-S; Corr. inédite, éd. Nadaull do

BulTon, Paris. 9 vol. ia-8, 1860. — A consulter • Jiloi/fs de Condorcet et de Ciivicr;

Factuet, XV/II' siècle; A. de Quatrefages, Ch. Darwin et ses précurseurs français,

1870. iB-8.
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l'unique affaire des trente-neuf années qui lui restent à vivre. Il

fuit Paris dès qu'il peut, et se rend à Montbard : là il se lève à

cinq heures, il s'enferme dans son cabinet, et dicte jusqu'à neuf

heures, A neuf heures, il déjeune, se fait raser et coiffer. A neuf

heures et demie, il se remet au travail jusqu'à deu.x heures; ù

deux heures, il dine. Et c'est ainsi tous les jours, jusqu'à la fin.

Le fond de l'œuvre de Buffon n'est pas de notre ressort. Cepen-
dant il faut en marquer le caractère. Comme des anecdotes légen-

daires sur l'homme, il faut se défier des épigrammes banales sur

l'oeuvre. On peut en croire Cuvier : Buffon est un grand esprit de

savant. 11 a la netteté et la précision de l'esprit scientifique : il

hait les abstractions, les classifications, les causes finales, trois

sources inépuisables d'erreur. Il regarde la nature, elle lui montre
des individus; et elle lui présente des effets, jamais des intentions.

Quoi qu'on ait dit, il la regarde souvent, et de près : il observe,

expérimente, avec une méthode rigoureuse. Il produit les espèces

comme il les trouve dans la nature, dans la même confusion, dans le

même isolement : comme il faut un ordre, il prend la première divi-

sion venue, animaux sauvages, animait.v domestiques, les gros d'abord,

les petits ensuite. Il n'attache pas d'importance à la chose. Cette

indifférence est un tort peut-être, -«t tcuites les sciences expérimen-
tales ont pour fin les définitions et les classifications : mais au
temps de Buffon on n'en était encore qu'au commencement, et il

fallait bien se tenir en garde contre les êtres de raison et les

systèmes a priori; c'étaient les obstacles qui depuis longtemps
retardaient le progrès de la vérité.

Toute la partie descriptive de l'histoire naturelle a ennuyé Buffon
;

il a eu le tort de le dire. Les grands animaux, cheval, lion, tigre,

l'intéressaient encore : mais le chacal, l'hyène, la civette, le pécari,

le tamanoir, etc., toute l'interminable file des petits quadrupèdes
le désespérait. 11 la coupait de discours sur la nature : « Nous
retournerons ensuite, disait-il, à nos détails avec plus de courage ».

C'est que Buffon est avant tout un philosophe : les faits particuliers

ne l'intéressent que par le sens qu'ils contiennent, par la lumière
qu'ils apportent dans un essai d'explication générale de l'univers.

Buffon n'est à l'aise que dans les grandes vues d'ensemble, les

hypothèses sur la structure du monde, sur l'organisation graduelle

et les transformations successives de la matière inanimée ou
vivante. Le premier, il a ramassé, interprété une multitude de

faits, il les a complétés par ses hypothèses; et le premier, il a

offert une représentation précise, détaillée, scientifique de l'his-

toire de l'univers; il nous a fait assister aux grandes perturbations

géologiques, au développement de la vie, aux humbles commen-
cements, aux étonnants progrès de l'homme. Il y a bien des

LA>iS0N. — Histoire de la Littérature française. 25
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erreurs, paralt-il, bien des lacunes, bien des affirmations téméraires

dans son essai d'explication : il y a bien des vérités aussi, bien des
idées neuves et profondes, bien des pressentiments hardis et féconds.

Il a entrevu la doctrine du transformisme : après avoir hésité, il

s'était arrêté à l'hypothèse de la vaiiabililé des espèces vivantes.

Songeons que Lamarck, (ieolTroy Saint-Uilairc ont été les dis-

ciples, les continuateurs de Buffon, et que le grand précurseur
français de Darwin, c'est Lamarck.

Les vastes théories de Buffon, erronées ou non, ont été obtenues
par des procédés uniquement scientifiques. Il peut abuser des
faits, mal raisonner sur eux : c'est d'eux qu'il part, et par eux
qu'il se guide. Sa théorie des périodes géologiques , il la

cherche dans l'observation de l'état actuel de la terre, où sont

épars quelques vestiges des états antérieurs. Il ne fait intervenir

dans la science aucune influence étrangère. Aucune influence reli-

gieuse d'abord : Dieu n'est nulle part dans son œuvre; il n'en a

pas besoin. Il ne cherche pas à s'expliquer l'origine des choses;

il écarte cet insoluble problème. Il lui suffît qu'il y ait eu à un
moment donné de la matière : quels changements relient à l'état

actuel le plus ancien état où puissent remonter l'observation et

l'hypothèse, voilà l'objet des recherches de Buffon. Il écarte le

miracle, l'intervention divine, il affirme le déterminisme des

phénomènes : cela, paisiblement, sans tapage, sans violence. Il

n'est pas irréligieux il est indifférent. La religion n'est pas de

son ressort. Il ne fait pas de son œuvre une machine pour battre

en brèche la religion et l'Église; il expose l'histoire naturelle pour
elle-même, non pour démontrer ceci ou démolir cela. Il demande
à la nature ce qu'elle est, comment elle est, non si Dieu est, et

si elle le connaît. Les philosophes lui en voulurent : ils ne lui

pardonnèrent pas de ne vouloir être que savant daui une œuvre de

science.

BulTon n'écrivait pas davantage pour saper les institutions

sociales ou les croyances morales. Tandis que d'autres réduisaient

l'homme à l'animalité, il se faisait, lui, une haute idée de

l'homme; il le mettait à part dans la nature, au-dessus de tous

les êtres vivants; il l'élevait, grandissait sa puissance et sa

noblesse. Il le montrait seul capable de progrès, ayant seul le pri-

vilège du génie individuel qui est l'agent actif du progrès, seul

fait pour la moralité, et pour trouver le bonheur dans l'exercice

continu de ses facultés intellectuelles. Ce n'était pas là le retour à

la nature que prêchaient les philosophes. Il croyait avec eux au

progrès; mais il n'y croyait pas comme eux. Son esprit de savant

accoutumé à considérer l'immensité des périodes géologiques et

la lenteur des transformations de l'univers n'avait pas la fièvre,
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l'impatience, les révoltes, les illusions puériles, les faciles espé-

rances qui échauffaient les esprits de ses contemporains : il ne
croyait pas aux brusques renversements qui renouvellent le monde,
il ne croyait pas surtout toucher de la main l'ère de la raison uni.r

verselle et du bonheur parfait. Il se représentait le progrès de

l'humanité comme un gain certain, mais insensible, dont le calcul

ne peut se faire que de loin en loin.

Il rendit deux grands services à la science et à la littérature :

à la science, le service de la dégager des aventures irréligieuses,

immorales, où les philosophes la compromettaient; à la littérature,

le service de lui donner l'histoire naturelle comme une nouvelle

province. C'était le plus bel agrandissement qu'elle eût obtenu
depuis longtemps.

La science était à la mode déjà : mais Buffon fit aimer une
science sérieuse, de première main et d'incontestable valeur;

nous sommes loin avec lui de la physique amusante et des expé-
riences d'amateur, qui, depuis Fontenelle, faisaient partie des
divertissements de la vie mondaine. Mais, pour faire goûter son
oeuvre sévère et impartiale, Bulfon eut besoin dun talent d'écri-

vain de premier ordre. J'abandonne ses descriptions : elles sont

décidément pompeuses ou coquettes, frelatées surtout, et enve-
loppant la vérité scientifique de lieux communs littéraires, de
formes nobles ou d'idées morales; les animaux reçoivent des sen-

timents généreux ou vicieux, tout comme dans les Fables de La
Fontaine. Mais une bonne partie de ces morceaux, les plus enjo-

livés et les plus prétentieux, sont dus aux collaborateurs de Buffon :

Guéneau de Montbeillard est responsable du paon et du rossignol;

le dévoué abbé Bexoii a lissé les plumes du cygne. Ce n'est pas
là qu'il faut chercher Buffon : c'est dans la Théorie de la terre et

dans les Époques de la nature. Ici il est simple, parce que l'idée

est grande et contente son imagination. Sa phrase, large, grave,

va d'un mouvement régulier et majestueux, sans faux ornements,
m prétention, ni pompe. 11 nous offre alors cette éloquence ^didac-

tique, ordonnée, lumineuse, a,nimée, dont il a donné la forniùlë

Jans son discours de réception à l' académie française.

M. Faguetfait justement observer que Buffon est, avec Rousseau,
le plus grand poète du siècle. En un sens, il est plus grand, plus

haut que Rousseau. Il a retrouvé la poésie de Lucrèce ; et ses Époques
de la nature ont la beauté du cinquième livre du De natura rerum.

D'autres ont pu peindre quelques apparences de la nature; ils ont

offert à nos sensations quelques formes particulières, éparsesdans
l'immensité de l'espace et de la durée, et qui s'assortissaient à la

qualité de leur âme. Mais Buffon seul a donné au sentiment de la

nature toute sa profondeur; il en a fait une émotion philoso-
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phique où rimpression des apparences s'accompagne d'une intui-

tion de la force invisible, éternelle, qui s'y manifeste selon des

lois immuables, où le spectacle de l'ordre actuel évoque par un
mélancolique retour les values et troublantes imaf^es des époques
lointaines dont le débris et la ruine ont été la condition de notre

existence. Par BulTon, la description de la nature, qui n'était qu'un

thème pittoresque, pourra devenir un thème lyrique.

Et cependant, cet homme qui voyait d'une si puissante imagi-

nation les transformations anciennes de l'univers, retombait

étranf,'emcnt dans les idées et dans les regards de son siècle, quand
il regardait l'état actuel de la nature. 11 faisait de l'utilité sociale,

du goût contemporain, la mesure de tout bien et de toute beauté.

Tout ce qui ne servait pas aux commodités de l'homme lui répu-

gnait : il ne voyait que laideur où la nature s'étalait en sa primi-

tive et sauvage simplicité. Il préférait le champ à la savane et le

jardin à la forêt. Le châtelain de Montbard n'aimait [las la terre

improductive, qui ne donne pas de revenu, ni la vie désordonnée,

dont l'épanouissement n'est pas réglé par la géométrie de l'esprit

humain : il avait, je l'ai dit, la passion de l'ordre. Peut-être est-il

mieux qu'il ait été ainsi : autre, son siècle l'eût moins goûté.



CHAPITRE IV

LE PATRIARCHE DE FERNEY

Voltaire en sûreté. — 1. Voltaire et les Encyclopédistes. Hardiesse de
la critique religieuse de Voltaire. Guerre à l'inlolcrance. Doctrine

et méthode pratiques. Propagande effrénée et limitée. Affaires

Calas, Sirven, La Barre, etc. Réformes dans la justice et l'ad-

ministration. Voltaire journaliste : l'art de lancer les idées et

de remuer l'opinion publique. — 2. Les haines et les ennemis de
Voltaire. — 3..Les relations de Voltaire; la Correspondance. Les visi-

teurs de Ferney; Voltaire chez lui. Idolâtrie et apothéose. — 4. Juge-

ment d'ensemble sur Voltaire : caractère, esprit; style; l'ironie

voltairienne; l'art de conter. Irrespect fondamental et universel.

Ce qu'il y a eu de durable dans son œuvre.

Nous avons laissé * Voltaire s'installant aux Délices (1755). 11 y
est à peine depuis quelques mois que sa Pucelle s'imprime et

court le monde. Voltaire s'effare, écrit à tous ses amis, à lAca-
démie française : mais rien ne menace même son repos, il se

rassure; et cette alerte lui fait comprendre tous les avantages de

la position. Dansquelques années (1762), il n'hésitera pas à imprimer
lui-môme, à Genève, sous ses yeux, en y mettant son nom, celte

.scandaleuse et dangereuse Pucelle, tenue nous cent clefs par Mme
du Châtelet. En attendant, il làche^on Essaisur les mœurs complété,

renforcé, définitif (1756), et ses discours sur la Religion naturelle

(1756); deux autres coups droits atteignaient la Providence chré-

tienne, à travers l'optimisme de Leibniz : le poème du Désastre de

Lisbonne (1756), et le roman de Candide (1759).
'

Il se sentait gardé du côté de la France. Mais l'orage vint de
Genève. Genève était restée la ville de la Héforme ; le maintien de
l'austérité morale y était affaire de gouvernement. Voltaire établi

aux portes de la cité de Calvin, conviant les citoyens à s'amuser

chez lui, leur jouant la comédie, la leur faisant jouer, quand
Genève ne tolérait pas encore de théâtre : il y avait là de quoi

1. Pour la bibliographie, cf. p. 688. v
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scandaliser les rigides calviniste?. Quelques tracasseries décidèrent

Voltaire à compléter son système de défense. Il acquit sur la fron-

tière française, et en France, les deux terres de Tournay et de
Ferney : il y établit son domicile habituel en 1760. Cette fois,

il était absolument indépendant, insaisissable, inviôTable : nar-

yuanf, à leur nez, les Messieurs du Magnifique Conseil, et hors

de la prise du gouvernement français, qui, à la première meD6u;ej

l'aurait vu installé en terre étrangère.

1. ACTIVITÉ PHILOSOPHIQUE DE VOLTAIRE.

Alors, n'ayant plus rien à ménager puisqu'il n'avait plus rien à

craindre, sentant la nécessité de ne pas se laisser distancer par

les jeunes, Voltaire s'épanouit, plus fort, plus actif, plus jeune à

soixante ans passés qu'il n'avait jamais été. Il ouvre toutes ses

écluses et lâche toute sa pensée. L'extrême vieillesse est pour lui

le temps de la pleine fécondité.

La littérature passe au second plan. Deux tragédies •, le dur
commentaire sur Corneille, un violent réquisitoire contre Shake-

speare, voilà la part du poète. Le « vieux Suisse » des Délices, le

patriarche de Ferney est avant tout un philosophe. Il se dit « le

garçon de boutique » de YEncyclopédie : mais à son âge, avec son

nom, sa fortune, son indépendance, offrir ses services, c'était se

déclarer chef. Tout le monde le comprit ainsi, et les « frères »

saluèrent avec joie le maître qui leur venait. A vrai dire, soldats

et chefs n'allaient pas toujours du même pas; le chef était le plus

indiscipliné, tiraillant à sa fantaisie, et parfois sur ceux de son

armée qui s'avançaient trop à son gré. Il prit très mal la profes-

sion d'athéisme que fit d'Holbach ^; et Diderot trouvait que le

vénéré patriarche radotait un peu avec son Dieu rémunérateur

et vengeur dont il ne voulait pas démordre. A l'ordinaire, on fai-

sait bon ménage; on s'étendait au moins sur les négations, sur

les haines, et Voltaire, mettant son esprit endiablé au service de la

cause, avait dans tous les « frères » des prôneurs ardents de ses

louanges; il donnait de l'agrément à leurs idées, ils faisaient de

la réclame à ses écrits.

Le point capital de la philosophie de Voltaire est toujours

la guerre à. la religion chrétienne. Mais la tactique change, les

attaques deviennent plus directes et plus hardies. Le Sermon des

Cinquante (1762j inaugure cette nouvelle manière : dans toute une

1. L'Orphelin de la Chine {\lhf>) et Tancrède (1760).

'J. Lettres de AJeinmius à Cicéron {i'i'ii) ; Utstoircd Janni. ou le Sage et l'Athée {ÏTlb.)
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suite d'ouvrages imporîants *, Voltaire ne met plus en cause les

prêtres ou les croyants, mais la religion elle-même, la ftililc,

{"Evangile. Utilisant avec son esprit aigu une érudilion superficielle,

mais étendue, il discute l'authenticité, la véracité des écrits révélés,

l'exactitude des vulgates orthodoxes; il fait de la philologie, de

l'histoire ; et sa conclusion est que, quand les Livressaints ne seraient

ni apocryphes, ni menteurs, ni falsifiés, ils devraient, être rejetés

comme immoraux et absurdes : la révélation est écartée, attendu

que de pareilles fables répugnent à l'idée que la saine raison doit

se faire de Dieu. C'est là par excellence la polémique voltairienne;

c'est à celle-là, non sans raison, que les générations suivantes,

comme les contemporains, ont attaché le nom de l'homme; c'est

par elle qu'il a fait école, ou qu'il a été haï; et c'est elle qui a été

mise hors d'usage par une critique plus scientifique, plus impar-
tiale, qu'elle avait rendue possible.

Voltaire ne renonce pas, du reste, à juger la religion par ses

effets, dont le plus odieux est Tintolérance ^. Il poursuit l'in-

Voléfance soit dans le passé, quand il signale la rigueur absurde

du dogme qui damne les meilleurs des païens, soit dans le présent,

quand il dénonce les sottises, les cruautés qui s'autorisent du nom
de la religion : excommunication des comédiens, condamnations
de protestants, etc. Il fait des tragédies — fort mauvaises — mais
qui mettent sous les yeux les conséquences du fanatisme.

La |)^hiIosophie de Voltaire est toute pratique, il poursuit la poli-

tique des résultats, il vise à convertir. Son objet est, non l'ex-

position seule, mais la prédication des vérités utiles à l'humanité.

Les sciences ne l'occupent plus guère : on ne trouve, en plus de
vingt ans, qu'un seul écrit dont elles fournissent le fond ^. La
métaphysique ne tient pas davantage de place dans son œuvre :

l'affirmation de Dieu, la négation de la Providence et du miracle»

voilà toute la métaphysique de Voltaire; ajoutez-y ce fameux
dadn que de longue date il a emprunté à Locke, que Dieu, tout-

puissant, a bien pu attribuer à la matière la faculté de penser.

Mais cette métaphysique est diffuse dans une infinité d'écrits,

elle las soutient ou s'y implique. Pareillement Volt-aire n'explique

pas sa politique par principes généraux ni raisonnements com-
plets. Il ne procède pas par volumineux ouvrages, savants et

méthodiques, qu'on ouvre à dessein de s'instruire. Il attaque la

1. 5où/(1763); Examen important de milord Bolinghroke (1767); Collection d'an-

ciens évangiles (1769); Dieu et les hommes (1769); la Bible enfin expliquée (1776); Un
chrétien contre six juifs (1776), elc.

2. Conversation de l'intendant des menus avec l'abbé ***(1761); Olympie (1163);

Traité sur la tolérance (1763); Questions de Zapnta (1767); les Trois Empereurs en

Sorbonne (1768) ; les Guèbres, ou la Tolérance (17^9) ; le Cri du sang iiinocent (1775).

3. Les Singularités de la nature (1768).
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distraction des courtisans, la légèreté des femmes : à tout ce

monde intelligent qui aimerait tant à penser, à savoir, s'il n'avait

pas tant peur de s'appliquer et de s'ennuyer, il ofi're de petits

livrets édifiants, clairs, vifs, amusants, qui ne fatiguent point, qui

retiennent, et qui déposent leur idée substantielle chez les plus

frivoles. De Ferney viennent des catéchismes portatifs, aux titres

caractéristiques : Diclionnaire piiilosophique ou la Hdison par

alphabet (1764), Évangile de la Raison (1764), Recueil nécessaire

(1708), puis, de 1770 à 1772, les neuf volumes de Questions sur l'En-

cyclopédie, qui ramassent dans toute l'œuvre philosophique de Vol-

taire les pages les plus efficaces sur toutes les matières.

Une sorte d'impatience l'a saisi : d'autres se contentent encore '

de publier leur pensée, il veut réaliser la sienne, et voilà pourquoi

il fait une propagande effrénée. Voilà pourquoi aussi il limite si

nettement, et si modérément au fond, son effort. Sauf la religion

qu'il combat à outrance, parce qu'il ne voit pas de compromis
possible entre l'Église et la raison, il ne prétend pas changer les

bases actuelles de la société. Bourgeois anobli, propriétaire, capi-

taliste, il est très conservateur';ni la royauté absolue, ni l'inégalité

sociale ne lui semblent incompatibles avec le progrès. Au lieu*

de tout jeter à bas pour tout réédifier, il ne touche qu'à certaines
'

parties de l'édifice, aux unes d'abord, puis aux autres; et c'est en

ramassant chaque fois toute sa verve, toute sa popularité sur un
détail de l'organisation sociale, sur un cas particulier d'injustice'

ou d'oppression, qu'il rend son action efficace.

Sa défiance des systèmes, ses tendances aristocratiques, son

bon sens, tout concourt à lui faire adopter une politique opportu-

niste, comme nous dirions, et réaliste. Voyons les choses dont

les petits livrets envolés de Ferney entretiennent le public :

ce sont les événements du jour, ceux où apparaît quelque abus,

quelque vice social, quelque effet des vieux préjugés et de la tra-

dition oppressive ou fanatique. Voltaire s'en empare, non pour en

raisonner; il crée un mouvement d'opinion pour produire au
résultat, pour faire triompher la raison dans le règlement défi-

nitif de l'affaire, et, s'il se peut, par une mesure générale qui

réponde de l'avenir. Un habitant du pays de Gex a procès contre

son curé ; Voltaire dit son mol. On condamne un méchant mémoire
d'avocat qui réclamait contre l'excommunication des Comédiens :

Voltaire lance une satire contre le féroce préjugé (1761). Çaias^à

1. En ce sens qu'il n'attaque pas certaines institutions. Cependant son effort ne va

pas à conserver, mais à détruire: il est opportuniste p'us que conservateur; tl si

l'on faisait la somme de tous les changements qu'il a demundes, ou se trouverait

en présence d'une l-^rancn toute renouvelée • l'ancien régime aurait disparu par

loules ces menues retouches (//* éd.).
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Toulouse, est roué comme assassin de son fils, qui s'est pendu :

des juges catholiques ont cru sans preuve que ce calviniste avait

mieux aimé tuer son propre enfant que de le laisser convertir.

Voltaire ramasse un faisceau de pièces originales, d'où l'innocence

de la victime ressort (1762); il reçoit chez lui les restes de la mal-
heureuse famille; il l'ait reviser le jugement; pendant trois ans c'est

sa principale affairé, et il finit par arracher la réhabilitation de

Calas. C'est l'occasion pour lui d'écrire un Traité sur la Tolérance

(1763) : mais ce livre même n'est qu'un moyen de frapper l'opinion

et les juges. Cependant un autre protestant, Sirven, est accusé

aussi d'avoir fait périr sa fille, une faible d'esprit, qui, elle aussi,

s'était tuée : Calas réhabilité, Voltaire s'occupe de Sirven (1765).

Ces affaires lui ont révélé les vices de la procédure judiciaire,

l'abus absurde et féroce de la question : elles le mènent à réclamei

la réforme de l'administration de la justice, et il écrit (1766) le

commentaire du livre des Délits et des peines que l'Italien Bcccaria

avait publié. Le chevalier de la Barre est roué à Arras en 1760

pour avoir chanté des chansons impies et mutilé un crucifixT

Voltaire élève la voix en 1768; il recueille un des camarades de

La Barre, le jeune d'Etallonde; il le fait instruire, recevoir au ser-

vice du roi de Prusse, et travaille en 1775 à le faire réhabiliter. Puis

ce sera la veuve Monlbailli (1770), le comte deMorangiès(i773), deux
victimes de la justice inégalement intéressantes. Enfin ce sera

Lalli, pour la mémoire duquel il écrira ses Fragments sur l'Inde :

il donnera son appui au fils de la victime, et l'un des derniers

billets qu'il écrira sera pour se réjouir de l'arrêt qui réhabilite le

malheureux général. Par la bruyante publicité qu'il donnait à

toutes les erreurs de la justice, Voltaire contribua plus que personne

à la réforme de la procédure; il fit éclater à tous les yeux les

vices du système, il les rendit intolérables. A ses vieux griefs,

contre les Parlements jansénistes s'ajoutait une haine humanitaire

contre les traditions surannées de ces corps, contre leur légèreté,

leur présomption, contre leur égoïste indifférence, et la préférence

qu'ils donnaient à leurs intérêts collectifs sur l'intérêt de la justice

ou des particuliers . -fltissi applaudit-il des deux mains au coup
d'État de Maupeou, à l'institution des nouveaux Conseils qui pro-

mettaient une justice plus rapide, plus sûre, plus humaine. Il lit

une tragédie, les Lois de Minas (1773), sur la suppression des Par-

lements.

Cependant il écrivait dans son roman de VIngénu (4767) contre

les lettres dé cachet, question actuelle, s'il êiTTût^ d'un bout à

l'autre du siècle. Il attaquait dans VHommc aiix quarante écus (1768)

i. Relation de la mort du chevalier de la Barre (1768) ; le Cri du sang innocent (1775).
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los chimères d'un économiste; mais il eu prenait occasion d'indi-

quer l'abus des dîmes, de réclamer la suppression des couvents.

11 plaidait pour ses voisins les serfs des chanoines de Saint-Claude

{illO). Il appuyait les réformes de Turpot; il applaudissait au libre

commerce des blés. 11 sollicitait, obtenait la suppression des

douanes qui alTainaient son petit pays de Gex (1776).

Voltaire est un journaliste de génie : agir sur l'opinion qui agit

sur le pouvoir, dans un pays où le pouvoir est faible et l'opinion

forte, c'est tout le système du journalisme contemporain ; et c'est

Voltaire qui l'a créé. 11 a l'opinion en main; il en joue, il lui fait

rendre tous les effets qu'il veut. 11 tient les hommes de son temps
par le charme de son esprit, par la surprise aussi; il tient leur

intelligence, leur curiosité toujours en éveil, toujours dans l'at-

tente, de ce qui peut venir du côté de Ferney. Et il en vient tou-

jours du nouveau, toujours de l'imprévu.

Voltaire excelle à mettre en scène ses idées, à les habiller d'un

costume qui plaise, qui amuse, qui attire l'attention. C'est le na'if

Candide et la tendre Cunégonde, flanqués du docteur Pangloss

et du philosophe Martin, qui viennent jeter à bas l'optimisme et

la. Providence : une série de petits faits, secs, nets, coupants,

choisis et présentés avec une terrible sûreté de coup d'oeil, anéan-

tissent insensiblement dans l'esprit du lecteur la croyance qui

console du mal. Ou bien c'est un Huron que le caprice du patriarche

jette au travers de notre société, et qui, se heurtant à nos insti-

tutions et à nos mœurs, cahoté, tiraillé, ahuri, baptisé, empri-

sonné, aimé, trompé, nous insinue l'impression qu'il n'y a pas

grand chose chez nous qui aille selon la raison. Un autre jour, le

philosophe se souvient qu'il est l'héritier de Racine : il dresse ses

tréteaux, habille ses marionnettes, et lance des Grecs, des Guèbres,

des Cretois à l'assaut de l'Eglise et des Parlements; ou bien il

arrange en farce indécente sa critique biblique : Saùl et David

détruisent l'idée d'une révélation. Mais le théâtre et le roman, ce

sont de trop grands genres, des ouvrages de temps et de patience :

il faudra bien six jours pour faire Olympie.

Les moyens ordinaires de Voltaire, c'est ce qu'il appelle les roga-

lons, les petit!; pâtés, -ies brochures de quelques pages. Aujourd'hui

s'abat sur Paris une Conversation de l'Intendant des menus avec l'abbé

Grizel; demain, un Rescrit de l'empereur de la Chine. Toute sorte de

prédicateurs hétéroclites viennent prêcher la bonne doctrine : ce

sont les Cinquante d'une grande ville du nord, et le rabbin Akib,

elle révéï'endissime père en Dieu Alexi:s, archevêque de Novgorod la

Grande. Des morts sortent du tombeau : le licencié Dominico

Zapata, roli à Valladodid l'an de grâce 1631, pose aux docteurs de

l'Église soixante-sept questions subversives de la foi. Nous assistons



LE PATRIARCHE DE FERNEY- 761

à un dîner du comte de Roulainvilliers; nous entendons un gar-

dien des capucins de Raguse donner ses instructions au l'rère Podi-

culoso qui part pour la Terre Sainte Nous lisons des lettres

« déistes » de Memmius à Cicéron. C'est un étrange défilé de gens

de toute nation, de tout costume, de toute couleur, qui viennent

déposer en faveur de la raison.

Paris, l'Europe sont inondés de petits livrets signés de noms
connus ou inconnus, réels ou fantastiques : Dumarsais, Boling-

broke, Hume, Tamponet, docteur de Sorbonne, l'abbé Bigex, l'abbé

Bazin et son neveu, les aumôniers du roi de Prusse, je ne sais

combien d'auteurs inattendus, tous différents d'âge et de^ con-

dition, encore que beaucoup soient d'iiglise, tous semblables de

doctrine et d'esprit. Les malins, à certaines marques, ont vite fait

de reconnaître « la fabrique de Ferney » : Voltaire nie comme un

beau diable; cela ne trompe personne, et amuse tout le monde.
La brochure souvent est brûlée; Voltaire est bien tranquille. 11 sait

que le gouvernement, qui ne peut rien contre lui et ne tient pas à

pouvoir quelque chose, lui demande pour toute concession de ne

pas s'avouer l'auteur des plus meurtrières brochures.

2. LES ENNEMIS DE VOLTAIRE.

Voltaire mit souvent ce génie et cette puissance au service de

ses passions personnelles. En faisant la guerre au profit de la raison

et de l'humanité, il fit le pirate pour son compte. Chargé de tant

d'affaires, il trouva toujours le temps de se colleter avec Pierre

et Paul, grands ou petits, bons ou mauvais, gens à talent ou sans

talent, qui avaient eu le malheur de choquer sa vanité ou d'éveiller

sa jalousie. Ses démêlés avec le malin président de Brosses %
propriétaire de Tournay, qui d'ailleurs l'avait « roulé » dans la

transaction, sont une comédie : Voltaire s'est entêté à ne pas payer

quelques voies de bois qu'il a prises; et il veut que le président les

paie. Ils échangèrent des lettres impertinentes, aigres, injurieuses;

le président dit avec esprit de dures vérités à Voltaire. Aussi ne

fut-il qu' « un misérable » ; et pour n'avoir pas vbulu payer le bois

dont son locataire s'était chauffé, il lui en coûta un fauteuil aca-

démique, la rancune tenace du philosophe ameuta contre lui la

secte encyclopédique.

1. Le président de Brosses (1709-1777), conseiller au parlement de Dijon, en 1730,

président en 1841, premier président en 1875, a laissé d'excellentes Lettres famUièrea

icriies d'Italie en <7S9 et 1740 (Paris, 1836; 4* éd., 1885). — A consulter: Foisset,

Voltaire et le président de Brosses, 1885.
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Cette coméilie se passait h huis clos; niais en voici d'autres

qui réjouirent dès ce temps-là le public. La satire du Pauvre

Diable (17o8) distribua impartialement de larges volées de bois

vert sur les épaules de tous Tes ennemis du " vieux Suisse », en-

nemis philosophiques, poéli(|ues, personnels, jansénistes, jésuites,

parlementaires, comique lainioyant, Gressel, Trublel, Pompignan,_

Desfontaines, Fréron, Chaumei.x • que sais-je? toute la kyrielle

défilait dans un mouvement endiablé et des attitudes drolatiques.

C'était encore de la littérature, et de la meilleure : Voltaire se

gâtera plus tard, par l'e.xcés d'injure et de violence- Il fit pleuvoir

sui' la tête de l'honnête Pompignan une grêle de facéties, il l'inonda

de ridicule : le crime du pauvre homme était de ne pas aimer la

philosophie que Voltaire aimait. Pendant vingt ans, c'est son délas-

sement, sa joie, son remède, de prendre par les oreilles, et de fus-

tiger publiquement ou Pompignan, ou Fréron, ou Nonotte, ou

Patouillet. Un coupable lui rappelle les autres; et sur chaque

grief nouveau il repasse toutes ses vieilles rancunes. « En vérité,

disait Grimm après lecture des Honnêtetés littéraires, M. de Voltaire

est bien bon de se chamailler avec un. tas de polissons et de

maroufles que personne ne connaît. »

Le pis pour Voltaire, c'est que ces « polissons » et ces « ma-
roufles » n'étaient pas les seuls objets de sa colérique humeur.
Elle ne respectait pas les plus vraies gloires du siècle, elle les démo
lissait à coups d'ironies et d'épigrammes : Voltaire eut la petitesse

d'être gêné par la grandeur de Montesquieu. L'écrivain était mort,

l'œuvre restait. Voltaire s'y cassa les dents. Un beau jour circulè-

rent des dialogues << traduits de l'anglais '», qui démontraient que

\ Esprit des Lois est un « labyrinthe sans fil, unreci'"'! de saillies »,

un livre plein de fausses citations, où l'auteur prenait presque tou-

jours son imagination pour sa mémoire ». Une autre fois *, le

pauvre chevalier de Chastellux se voyait élevé au-dessus de Mon-
tesquieu; il fallait que Condorcet agacé avertît charitablement

Voltaire du ridicule de cette comparaison, et qu'il y avait des

réputations auxquelles on ne pouvait toucher.

Voltaire n'eut pas plus de bonheur avec Baffon. Ses petits mots
perfides n'amoindrirent pas Vllistoire naturelle, et il ne parut pas à

sou avantage quand il entreprit une lutte ouverte : il essaya de

résister à l'une des plus belles hypothèses de BulTon. qui voyait

dans les coquillages et les poissons trouvés au haut des Alpes une

1. r:A, n, c (i768).

2. Article paru 'lans le Journal de politique et de littérature, t. II, p. 85-S7, 1777,

Commentaire sur l'Esprit des Lois, 1778. I.e chev. de Chaslullu.\ avait publié en IV7î

un livre de la Félicité publique Ci" éd., 1776).



LE l'ATRlARCHE DE KERNEY. 7t'.:{

preuve du séjour des eaux de la mer en des temps reculés; il s'euléla

à soutenir un propos qu'il avait lâché étourdiment avant les tra-

vaux de HuU'on. Il avait supposé que les coquilla^'es étaient tombés
des chapeaux des pèlerins qui revenaient de la Terre sainte, et que leS

arêtes de poissons étaient les restes de leur déjeuner. Il ne se ren-

contra pas, par malheur, dans le siècle un autre Voltaire pour l'aire

sur cette grotesque invention une autre Diatribe du docteur Akakia.

Avec Jean-Jacques Rousseau, les premières relations furent

cordiales : Jean-Jacques s'inclinait devant Voltaire, et Voltaire

cajolait Jean-Jacques. Mais l'un avait trop de vanité, l'autre

trop d'orgueil. Rousseau réservait jalousement son indépendance,
alors qu'il avait à se faire pardonner son talent. Il écrivit contre

les idées de Voltaire : il réfuta dans une lettre le Poème sur le

désastre de Lisbonne. II écrivit contre Daiembert, qui voulait qu'on
ouvrit un théâtre à Genève, et son ouvrage eut le malheur d'exciter

l'austérité genevoise • il fut pour quelque chose dans les tracas-

series qui forcèrent Voltaire de transporter à Ferney son théâtre

et son domicile. Puis Jean-Jacques se brouilla avec Diderot,

avec les Encyclopédistes. Mais ce qui fit déborder la coupe, c'est

qu'il se permit quelque part ' d'écrire que Voltaire était l'au-

teur du Sermon des Cinquante Voltaire éclata comme si Rousseau
eût amassé des fagots pour le brûler. Il riposta en accusant Rous-
seau d'avoir mis ses entants à l'hôpital ^. Et dès lors il n'y eut pas
de mépris, d'injure, de diiïamation qu'il ne versât sur Rousseau. Il

fit contre lui tout un poème héroï-comique, la Guerre civile de

Genève-'; il excita sous main les Genevois contre lui. En même
temps il se chamaillait avec les ennemis, qui poursuivaient Rous-
seau, le professeur Claparède, le pasteur Jacob Vernet, l'arche-

vêque d'Auch Montillet : tant leurs causes étaient liées, indépen-

damment de leurs dilférends personnels.

Voltaire perdit plus qu'il ne gagna dans ces polémiques; une

certaine mésestime s'insinua dans l'admiration qu'il inspirait et

il donna lieu, même à des gens qui tenaient de lui toutes leurs

idées, de mépriser sa personne absolument.

1. Dans les Lettres écrites de la Montagne.

2. Dans le Sentiment des citoyens (176i). Cet odieux pamphlet se termine par cette

phrase : a 11 faut lui apprendre que, si on châtie légèrement un romancier impie, on

punit capilalement un vil séditieux ». Voltaire prend le masque et le style d'un

pasteur fanatique; [il en paroilie le zèle intoléraut : mais bien des lectenrs ont pris

et prendront celle conclusion au sérieux].

3. 176S.
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3. LE CULTE DE VOLTAIRE.

Les écrits imprimés de Voltaire ne nous donnent qu'un des

aspects, un des moyens de sa prodigieuse influence : par eux
s'exerce sa souveraineté sur le public. Mais il ac'it aussi par sa

correspondance. La dernière édition complète de ses œuvres con-

tient plus de 1(1000 lettres, dont les trois quarts appartiennent

aux vingt-cinq dernières années de sa vie. Cette vaste correspon-

dance est le clief-d'œuvre de Voltaire; si l'on veut l'avoir tout

entier, et toujours le plus pur et le meilleur, il faut le chercher là,

et non ailleurs. C'est im charme de l'entendre causer librement,

avec son infatigable curiosité, son universelle intelligence, avec

son esprit pétillant, ce don étonnant qu'il a de saisir des rapports

inattendus, ingénieux ou cocasses, avec ses passions aussi ton-

jours bouillonnantes et débordantes, qui ne laissent pas un instant

refroidir les choses sous sa plume. La correspondance de Voltaire

est un des plus immenses répertoires d'idées que jamais homme
ait constitués : elle est en cela l'image de son œuvre; il n'est pas

une branche de la culture humaine, pas un ordre d'activité, qui

n'ait fourni matière aux rapides investigations de sa pensée. A
chacun de ses correspondants, il parlait des choses de son'état,

de sa condition, de son ressort.

Or la liste des correspondants de Voltaire, c'est le monde en

raccourci. Anglais, Espagnols, Italiens, Suisses, Allemands, Russes,

rois, impératrices, ministres, maréchaux, grands seigneurs, magis-

trats, poètes, mathématiciens, négociants, ministres protestants,

prêtres catholiques, cardinaux, femmes du monde, comédiennes :

quel est l'échantillon de l'humanité qui manque à la collection? il

n'y manque même pas un pape. En se faisant tout à tous. Voltaire

n'oublie pas ses fins essentielles : il fait servir à la propagation de

sa doctrine les relations qui flattent sa vanité. Il cajole, caresse,

endoctrine, échauffe tous ses correspondants; il leur inocule la

philosophie. Il donne à la France le spectacle de la faveur dont il

jouit à l'étranger : il a repris dès 1757 une correspondance ami-

cale avec le roi deJPuiSSe; à partir de ^7^3, jl échange des lettres

avec Catherjine II; il n'importe que les deux souverains se servent

un peu de lui en politiques, pour mettre par son moyen l'opinion

de leur côté; le public qui croit voir Voltaire traiter d'égal avec

les deux grandes puissances du temps, juge la petitesse du minis-

tère français, qui le tient en exil loin de Paris; il en prend du
mépris pour le gouvernement, et du respect pour la philosophie.

Enfin le défilé incessant des voyageurs qui portent leurs hom-
mages à Fcrney, achève de consacrer la gloire et la souveraineté de
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Voltaire. On en sort amusé, étourdi, et ravi. Sa personne et sa

maison offrent tous les contrastes. On le voit mourant, enveloppé

dans sa robe de chambre, coiffé de son bonnet de nuit, l'instant

d'après se démenant, criant, se disputant avec sa nièce la grosse

Mme Denis, s'emportant contre Jean-Jacques ou le président de

Brosses qu'un maladroit a nommés, se moquant du Père Adam,
un jésuite qu'il a recueilli, disant des douceurs aux dames, ci con-

dition qu'elles soient parées et spirituelles, toujours capricieux et

inégal comme un enfant, toujours plein d'humeur et de saillies,

causant avec cet esprit élincclant qui enivrait le prince de Ligne.

11 aimait à faire sentir sa grande fortune, il recevait magnifique-
ment, il donnait des fêtes, il avait un théâtre, où il jouait très

mal et très passionnément, où les gens de sa maison, souvent les

visiteurs jouaient; il le démolit, puis il le rétablit par politesse

pour Mlle Clairon qui venait à Ferney.

11 faisait avec plaisir le seigneur de village; il tenait aux privi-

lèges, aux droits de ses fiefs. Comte de Tournay, seigneur de
Ferney, gentilhomme ordinaire de Ta chambre du roi, il avait la

manie des titres officiels. N'ayant pu avoir celui de directeur des

haras dans sa province, il obtint d'être père temporel des capucins

du pays de Gex. 11 fallait le voir quand il allait à la messe escorté

de deux garde-chasse qui portaient des fusils, quand il faisait ses

Pâques solennellement dans l'église bâtie par lui, quand il haran-
guait ses paroissiens au milieu de l'office, à propos d'un vol commis
pendant la semaine au village : le curé enrageait, et l'évéque lançait

des mandements indignés. Il donnait à rire par ses airs seigneu-

riaux. Mais on l'admirait, quand on voyait autour de lui tant de

gens qui ne vivaient que par lui, et qui ne lui en étaient pas tou-

jours reconnaissants; il élevait Mlle Corneille, une arrière-petite-

nièce du poète, la dotait avec le commentaire sur l'oncle, la mariait,

se brouillait avec elle; alors il prenait Mlle de Varicourt, à qui il

trouvait aussi une dot et un mari. On pouvait railler ses préten-

tions de propriétaire, la fierté avec laquelle il montrait son haras,

son troupeau, ses taureaux, ses charrues : mais on était saisi de
son ardeur de réformes, de sa fièvre d'améliorations, de sa bien-

faisance épandue largement. On voyait les manufactures d'étoffes,

les fabriques de montres qu'il avait créées, et dont il employait sa

popularité européenne à placer les produits. On voyait l'air de

prospérité de ce village de Ferney, qui comptait 50 habitants à

son arrivée, et 1200 à sa mort. On avait le sentiment que tout ce

pays n'existait que par lui : avec ses petitesses, ses travers, ses

vices même, il pouvait dire qu'il y avait un petit coin de la France
où il avait été un autre Turgot.

Voila le spectacle qu'il donnait à ses visiteurs; et ceux-ci offraient
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un autre spectacle, qui n'était pas moins curieux. Tout ce <|ui

pensait ou se piquait de penser passait à Kerney : c'est la même
bigarruro de nationset d'étals que dans la correspondance. Aujour-

d'hui Mme d'Kpinay, demain le prince de Ligne-, un autre jour le

fils de l'avocat général qui requérait contre lEncyclopcdie et les

brochures de Voltaire . des princes souverains, des rois venaient

e'n pèlerinage chez M. de Voltaire, décidément sacré dans sa royauté

intellectuelle. Ce lui fut une cuisante blessure d'amour-propre,

quand le comte de Kalk^nslein (Joseph II) passa près de chez lui

sans daigner s'arrêter.

Dans les dernières années, cette gloire de Voltaiie tourna en

idolâtrie sentimentale; l'enthousiasme attendri était la mode du

jour, la caractéristique de cette fin du sièclo et de la monarchie.

Mme Suard vint à Ferney en 1775. On n'imagine 'pas la dévo-

tion avec laquelle cette jeune femme de vingt ans approcha de

Voltaire : « Jamais, dit-elle, les transports de sainte Thérèse n'ont

pu surpasser ceux que m'a fait éprouver la vue de ce grand

homme ». De tout son maintien, de ses regards, de ses paroles

s'échappe une ardeur d'adoration qui chatouille agréablement la

vanité du patriarche : c'est une fidèle devant son Dieu, Avant de

partir, elle lui demande sa bénédiction. Là comme toujours, l'amour,

la foi transfigurent leur objet : ce grand rieur qui passa sa vie

à se moquer de tout le monde, devient sous la plume de Mme
Suard un apôtre attendri, doux et bénin : c'est un Voltaire idéa-

lisé, le Voltaire des âmes sensibles, à mettre en face de Rousseau

sur une console.

Tel apparut aussi Voltaire aux Parisiens en 1778. La mort de

Louis XV avait levé la défense qui l'éloignait de Paris. Il arriva

le fO février 1778, et logea chez le marquis de Villette : les députa-

tions de l'Académie, de la Comédie-Française, nombre de grands

seigneurs, des princes du sang vinrent lui rendre hommage.
Franklin lui mena son petit-fils, qui fut béni par le vieillard. Le

16 mars, Voltaire assista à la sixième représentation de son Irène :

ce fut une apothéose. Pendant trois mois, Voltaire se rassasia de

sa gloire : c'était trop pour son âge; l'émotion, la fatigue, le tra-

vail le brisèrent; il mourut dans la nuit du 30 au 31 mai.

4. l'esprit et L'dRUVRE DE VOLTAIRE.

Rien n'est plus difficile que de porter un jugement d'ensemble

sur Voltaire. Il est tout pétri d'amour-propre ; il en a de toutes

les sortes : entêtement de ses idées, vanité d'auteur, vanité de



LE PATRIARCHE DK FERNtY- '^^•^

bourgeois enrichi et anobli. Il est tout nerfs, irritable, bilieux,

rancunier, vindicatif, intéressé, menteur, flagorneur de toutes

lés puissances, à la fois impudent et servile, familier et plat.

Mais ce même homme a aimé ses amis, môme ceux qui le tra-

hissaient, qui le volaient, comme ce parasite de Thieriot. La moitié

de ses ennemis étaient ses obligés, si'S ingrats. Intéressé comme il

s'est montré souvent, il abandonnait sans cesse à ses amis, à ses

libraires, à ses comédiens, à quelque pauvre hère, le produit de

ses œuvres. Jamais gueux de lellies ne trouva sa bourse fermée.

Il se fit le défenseur de toutes les causes justes, de tous les inno-

cents que les institutions ou les hommes opjjrimaient. Amour du
bruit, réclame de journaliste, je le veux bien : horreur physique

du sang et de la souffrance, je le veux bien encore : mais il a aussi

un vif sentiment de la justice, un réel instinct d'humanité, de bien-

faisance, de générosité. Au fond, il y eut toujours en Voltaire un
terrible gamin; il eut infiniment de légèreté, de malice. Il manqua
de gravité, de décence, de respect d'autrui et de soi-même : qui

donc en ce siècle avait souci d'embellir son être intérieur? qui

donc n'était pas prêt à absoudre les actes qui ne font de mal à

personne, et font du bien à quelqu'un, mensonges ou autres? Rous-

seau peut-être, et nul autre.

11 eut des lacunes aussi dans l'esprit. On a pu l'appeler la per-

fection des idées communes. Certaines grandes choses, les plus

grandes peut-être, ont été hors de sa portée. 11 n'eut pas la tête

métaphysique'; et le plus mauvais tour qu'on puisse lui jouer est

d'exposer sa philosophie transcendenlale. Il n'avait pas le sens de

la n figion, le sens du mystère ou de l'infini. Il n'avait pas le sens

de l'histoire, le don de vivre dans le passé et d'être en sympathie

avec les générations lointaines^.De là la misérable étroitesse de sa

critique religieuse : il ne sut comprendre ni l'essence du christia-

nisme, ni son rôle consolateur et civilisateur. Il n'avait pas l'imagi-.

nation scientifique, l'ouverture de pensée qui forme ou qûTenibrasse

les hypothèses fécondes, le délachement de soi qui fait accepter au

savant tous les démentis, toutes les surprises des faits, et les plus

incroyables résultats de l'expérience ; il n'a pas senti suffisamment

1. J'inclinei-ais aujourd'hui à penser qu'il avait jupe la portée de la métaphysique

et que, l'estimant toute conjecturale et de nulle bienfaisance pratique, il ne croyait

pas qu'il valût la peine d'y dépenser le temps de la vie. Il a pris les solutions

métaphysiques qui donnaient le moins de peine et portaient le moins de fâcheuses

conséquences dans la pratique. Mais il a souvent d'un mol, d'un trait, dégonflé de

gros systèmes, avec une précision et une justesse remarquables (II" éd.).

2. Il avait le sens des difficultés et des conditions du travail historique. Son

manque de sympathie pour le passé était une impatience de sa raison irritable et

pétulante, qui accusait la lenteur du progrès de l'humanité (//° éd.).
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rinfinilé de ses ignorances, et il a témérairement fixé les limites

du possible. Il n'a pas eu le grand goût, le sens profond de l'art,

de la poésie : il a eu des limidilés d'écolier, des répugnances de
petile-maitresse, devant la vraie nature et devant les maîtres qui

l'ont rendue. 11 n'a cru qu'à la raison : mais il a trop cru que ses

habitudes, s.'s préjugés, ses partis pris étaient la forme universelle,

éternelle de la raison.

Mais il a eu pourtant l'intelligence la plus alerte, la plus curieuse :

une intelligence toujours'én 'éveil, débrouillarde, lucide, merveil-

leux filtre d'idées; personne n'a possédé plus que cet homme-lâ
le don de réduire un gros système à une courte phrase, et de
choisir le petit échantillon sur lequel on peut juger d'une vaste

doctrine. 11 n'a pas eu de grandes vues politiques; il n'a pas appro-

fondi l'origine des sociétés, la théorie des pouvoirs publics, les

principes du droit et des lois. Mais qui sait si son aversion pour de
telles recherches est faiblesse ou droiture d'esprit? Il a pris la

société telle quelle, et il a voulu y loger tout le monde le mieux
possible. Il y voulait plus de justice, parce que son esprit était

choqué d'un manque de justice comme d'un manque de logique.

11 avait le sens de la vie matérielle et des affaires, du commode et

du pratique : ses idées sur la mise en valeur d'un Etal par la bonne
administration étaient très modernes; il voulait partout plus d'ai-

sance, plus de bien-être, plus de cette activité qui l'ait la prospérité

de l'État en enrichissant les particuliers. Il méprisait les hommes en

masse, le peuple, et il a eu des phrases révoltantes sur ce bétail

humain que les propriétaires, les rois, doivent engraisser dans leur

propre intérêt : il n'estimait pas l'humanité capable de faire elle-

même son bien; il ne croyait qu'aux réformes venues d'en haut, et

le despote bienfaisant était son idéal*.

Enfin, le don éniinent de Voltaire, ce qui enveloppe tout le reste,

c'est l'activité. Celte nature complexe, riche de bien et de mal,

môlée de tant de contraires, dispersée en tous sens, a tendu avec

une énergie inépuisable vers tous les objets que ses passions ou

sa raison lui ont proposés. Elle a aspiré à exercer tous les modes
de l'action, comme d'autres ont recherché tous les modes de la

1. Je crois pouvoir affirmer aujourd'hui que si Voltaire se conlentait du despote

bienfaisuut, c'est qu'il ne voyait pas d'autre possibilité pratique pour \n Frnace.

Idéalement, il concevait la démocratie comme le souvcrneincnl le plus raisonnable;

il aimait et admirait la liberté auglaiso ; il cuiicovail qu'il était juste que les citoyen»

— au moinstoute la classe pnssédanteet cclarréo — fussent admis ii délibérer de leurs

intérêts communs. Il a témoigné de son rospc-t pour l'artisan pcnevois, instruit, et

qui lit : il a souhaité qu'un temps vint où le peuple — c'est-à-diro en exceptant

la masse des journaliers — serait en état de lire les meilleurs chapitres de YEsprit

des lois. Dans les « phrases révoltantes >> dont je parle, il faut fiiire la part du

tour badin que Voltaire emploie en écrivant au.\ prands pour leur faire acréer ses

idées ; U a cru souvent utile do se moquer des clicats qu'il recommandait (f/" éd.).
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sensation. Telle qu'elle est, c'est un des exemplaires, Je ne dis pas

les plus nobles, mais les plus complets et les plus curieux des qua-

lités et des défauts de la race française, de ces Welches dont il a

dit tâlït de mal, et qui se sont aimés en lui.

Si l'on voulait se représenter ce que notre vieille littérature,

purement française, aurait pu donner sans la Renaissance, à quelle

perfection originale elle aurait pu parvenir sans le secours et les

modèles de l'art antique, je crois que le xvin'" siècle peut nous ie

montrer, et, dans le xviii« siècle, Voltaire. Son style est exacte-

ment à la mesure de son intelligence, un style analytique, précis,

limpide, qui résout ou fond toutes les difficultés, tout en lumière

avec très peu de chaleur, merveilleusement adapté à l'expression

des idées, c'est-à-dire de la nature dépouillée de ses formes con-
crètes et rendue intelligible par l'abstraction. Ce style manque
d'éloquence, de poésie, de pittoresque. Voltaire a peu de sens : du
moins il ne fait pas attention aux sensations que lui fournissent

les choses extérieures; il les emploie à vivre, à penser; il ne les

prend pas elles-mêmes pour matière d'art. Voltaire est tout nerfs,

et toujours agité de passion : mais il écoute ses nerfs ou sa pas-

sion comme chacun de nous; il ne fait pas des impressions de ses

nerfs, des vibrations de sa passion l'objet immédiat d'un travail

d'art. En un mot, il n'a pas l'imagination qui utilise les formes
sensibles en vue du plaisir esthétique. Son style n'est nullement

artiste*.Il voit toutes choses du point de vue de la raison : l'idée

du vrai est comme la catégorie de son esprit, hors de laquelle il

ne peut rien concevoir. 11 n'y a pour lui au monde que des sot-

tises, des erreurs, ou des vérités. Toutes les injustices, toutes

les oppressions, tous les crimes sont perçus par lui comme effets

de jugements infirmes. Ainsi le fondement de l'ironie voltairienne,

de ce ricanement fameux, est identique à celui du comique molié-

resque; cette façon de prendre les cboscs par la raison plutôt que

par le sentiment est éminemment française.

Si l'on essaie d'analyser l'ironie voltairienne, on s'aperçoit qu'elle

a un caractère rigoureusem"énrmatTiérhatique. EUle consiste sur-

tout en deux opérations : 1° la réduction de l'inconnu au connu;
2° la démonstration par l'absurde. Mais tandis que le mathématicien

convertit ses formules sous nos yeux, et nous conduit à sa conclu-

sion par une suite de propositions constamment évidentes, Voltaire

1. J"ai indiqué dans l'Art de la Prose, 1909, comment il fallait restreindre ce juge-

ment trop absolu. J'ai montré ce qu'il y avait do jeu sur les sonorités des mol», de

correspondances et de parallélisnies dans la prose des contes et des facéties de Vol-

taire, et comment elle amusait l'oreille en saisissant l'intelligence. J'ai montré ce qu'il

y avait de réalisme sensualiste dans cette prose : c'est-à-dire que les idées y étaient

résolues en notations concrètes, en faits et imagi;s qui ies symbolisaient Tout denieure

subordonné n l'idée, .à la démTiislration, mais tout est, sinon tableau, du moins

dessin, qui traduit au.^ yeux la peusée de l'artiste {H' éd.).
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supprime les iiitcrniétliaires; il substitue brusquonicnt la vf'rité

coiHiue à II picposition non (jrniontrée, l'.ibsurdité sensible à lu

proposition non réfutée; et il nous laisse le soin de saisir l'équi-

valence (les ternies de chaque couple, l/esprit est brusquement

heurté par tant trévidence de vérité ou d'erreur qu'il trouve à la

place de l'obscurité (|u'il attendait, et il s'épaie de trouver réduites

à des jugements de M. de la Palisse les idées où il croyait se casser

la tête Dans les matières moins ardues, c'est toujours par des

substitutions d'idées et des suppressions d'intermédiaires, par des

réductions imprévues à l'évidence ou à l'absurde, que l'ironie de

Voltaire l'ait son effet.
~

Pour la même raison, et par le même procédé, Voltaire est un
charmant conteur. A lui aboutit toute cette lignée de conteurs

facétieux ou satiriques qui depuis les origines de notre littérature

ont si alertement traduit les conceptions bourgeoises de la vie et

de la morale : Voltaire a élevé à la pérlection leurs qualités de

malice, de netteté, de rapidité. Il porte dans ses récits le sens

qu'il avait de l'action; ii extrait de la confusion des détails le

petit fait unique qui contient l'essence de l'acte ou le motif de

l'acteur; et les séries de petits faits s'ordonnent vivement, dessinant

avec précision la ligne sinueuse de l'action générale.» Ses contes et

ses romans sont conune des problèmes de mécanique dont ses

descriptions seraient les figures : de la réalité copieuse et substan-

tielle. Voltaire ne tire en quelque sorte que des forces abstraites

et des mobiles idéaux. Toujours son intelligence se révèle curieuse

avant tout du vrai, du vrai rationnel : il juge toutes les actions de

ses personnages; il ne les a prises même qne pour les juger, comme
exemplaires de tous les préjugés ou sottises qu'il combat. Ainsi

l'ironie enveloppera le récit : il ne serajamais impersonnel, objectif,

et toujours le substitut évident ou absurde remplacera ou complétera

l'expression immédiate et simple du fait. La même ironie appa-

raîtra dans le choix des faits : chacun d'eux est comme une expé-

rience bien combinée qui dégage instantanément le contenu de

vérité ou d'erreur qu'une théorie abstraite dissimule. Voilà par où
Voltaire est le maître du conte moral ou philosophique : ses chefs-

d'œuvre sont construits, dans leur plan et dans leur style, avec

une rigueur mathématique; tout y fait démonstration.

La littérature, à mesure que Voltaire avançait en âge, n'a de

plus en plus été pour lui qu'un moyen. Il faut donc nous demander
en quoi a consisté son action, quelle est sa part dans l'œuvre de

démolition de l'ancien régime, dans la reconstruction de la société

moderne.
S'il fallait résumer d'un mot, je dirais que la marque voltairienne,

c'est l'irrespect. D'autres ont été plus révolulionnaiies que lui : ils
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n'ont pas autant enseigné le mépris de l'autorité, l'interprétation

malveillante et sceptique des actes du pouvoir Personne n'a plus

contribué que Voltaire à nietlie au cœur des particuliers l'incurable

déliance du gouvernement, à leur donner l'esprit de critique et

d'opposition quand même. Il n'a pas fait la démocratie révolution-

naire; il a l'ail la bourgeoisie ingouvernable. Il n'a pas jeté à bas

l'ancien régime, il l'a livré à ceux qui 1 ont jeté à bas. Il en a ruiné

les défenses, et séché le zèle des défenseurs. 11 a été un grand

docteur d'imlividualisme, et il a désagrégé la société.

D'autres ont cru aussi peu à la religion, moins à Dieu : personne

n'a été plus foncièrement irréligieux. Il a enseigné à ne pas croire,

mais surtout à traiter la croyance comme une sottise, et le croyant

comme un imbécile. Son Dieu philosophique était un postulat que;

son esprit acceptait, et qui n'intéressait pas son cœur'. De là son

manque de gravité dans la critique religieuse. Il ne saisissait pas

le rapport de l'idée métaphysique de Dieu au Dieu réel et sensible

des humbles d'esprit, qui ne raisonnent guère, mais qui aiment et

qui espèrent.

En fait, sa philosophie est absolument matérialiste; sa morale,

sa politique, son économie politique, tous ses dé.sirs de réformes

et d'améliorations sociales sont d'un homme qui borne ses pensées

à la vie présente. Aussi est-il le philosophe qui peut-être a le plus

fait pour préparer la forme actuelle de la civilisation; il eût

applaudi aux merveilleux progrès de notre siècle utilitaire et pra-

tique, aux inventions de toute sorte qui ont rendu la vie plus

facile, plus douce, et plus active, plus intense en même temps.

Le code civil, les machines, les chemins de fer, le télégraphe

électrique, les grands magasins l'eussent ravi. 11 est le philosophe

qu'il faut à un monde de bureaucrates, d'ingénieurs et de pro-

ducteurs. C'est là surtout qu'il faut chercher l'action et l'esprit

de Voltaire.

Dans le mouvement intellectuel, la trace principale de Voltaire

est la dilTusion de l'incrédulité du haut en bas de la société fran-

çaise. La noblesse a été ramenée par les événements à la foi.

Mais la bourgeoisie dans l'ensemble est restée voltairienne, et le

peuple l'est devenu. C'est bien Voltaire qui a tué chez nous la reli-

1. Il y a pourtant des eodroils où soa déisme s'est exprimé avec chaleur et

gravité. La bouffonnerie de sa critique religieuse s'explique en partie sans doute par

sou tempérament, en partie «ussi par le sentiment qu'il avait de la puissance effec-

tive du ridicule, eu partie emiu par l'incroyable na'i'vete des interprètes tradition-

nalistes de l'Écriture (dom Calmet, etc.). Il faut enfin tenir compte du fait que

l'iiglise était encore assez forte pour ne pas laisser place eu France a la libre, srieu-

liûque et sereine critique : il y a de la crainte et de la colère dans l'acharnement

railleur de Voltaire (//• éd.).
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gion : il a révélé à la massf» des esprits moyens qu'ils n'avaient

pas besoin de croire, qu'ils no croyaient. <)uo niéraniqnonient, par

prf^Ju;,'é, habitude et tradition : et c'éliiit vrai. Ce lationalisnie

des âmes médiocres et fermées aux f;randes conceptions comme
aux grandes inquiétudes parait aujourd'hui à beaucoup de pcns,

môme libres penseurs, bien étroit ei bien inintelligent. Une cri-

tique plus large, plus profonde, plus juste, qui comprend les

religions en dissolvant les dogmes, qui admire la fonction, l'efli-

cacité, la beauté des croyances auxquelles elle relire la réalité de

leur objet, une critique non moins rationnelle, plus scienlilique et

plus savante, plus respectueuse et plus bienveillante précisé-

ment à cause de cela, a remplacé la critique voltairienne. Mais il

faut dire deux choses à la décharge de Voltaire : d'abord qu'il

attaquait, non pas la religion idéale, mais l'Église de son temps; et

il est excusable de n'avoir pas compris celle-là en regardant celle-

ci. Ensuite, que, sans Voltaire, Renan était impossible. Il a fallu

nier avec colère avant de pouvoir nier avec sympathie. Il fallait

quo le pouvoir de l'Église fût détruit, pour qu'on put rendre

justice à la religion sans y croire. Il nous est facile d'honorer,

parce que notre incroyance ne nous met plus en danger. Par ses

indécences, ses injures, ses calomnies, son inintelligence. Voltaire

nous a donné n©lre liberté, et a préparé notre justice.



CHAPITRE V

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Rousseau philosophe et ennemi des philosophes. — 1. Vie de Rous-
seau. — 2. Unité de son œuvre. Enchaînement de ses divers écrits.

— 3. L'individualisme de Rousseau. Origines personnelles des idées

de Rousseau. Le fond genevois et protestant. Rousseau religieux

et moral. Restauration de la vie intérieure et sentimentale. —
4. Diverses objections aux doctrines de Rousseau : ce qu'il y a de

vrai, d'efficace, d'actuel encore dans son œuvre. Le problème de
l'inégalité. La Nouvelle Héldise. L'Emile. — 5. Influence de Jean-

Jacques Rousseau. Réveil du sentiment. Caractère littéraire de
son œuvre. Éloquence et lyrisme. Les Confessions. Ce qu'il y a

de réalisme dans Rousseau. Le sentiment de la nature. La litté-

rature orientée de nouveau vers l'art.

La philosophie du xviii® siècle n'avait trouvé en face d'elle que
des adversaires médiocres et méprisables. Un garçon qui faisait

des articles sur la musique dans VEncyclopédie se leva contre la

secte encycropédique : Rousseau le musicien * se fit l'avocat de la

1. Éditions : Discours couronné par l'Académie de Dijon, Paris, in-'i, 1750; Dis-

cours sur l'origine et les fondements de l'inégalité, Amsterdam, 1755, iu-8 ; Lellre

à M. d'Alembcrt sur l'art. Genève, Amslerdani, 1758, in-8; la Nouvelle Hélo'ise

ou Lettres de deux amants, Paris, 1761, 4 vol. in-12 ; Emile ou de l'Éducation,
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conscience, le champion de la morale, de la vie future et de la

i Providence. Il était pourtant philosophe aussi; il alla tout simple-

ment plus avant que les autres, et (it sortir la négation de leurs

principes du développement de ces principes mêmes : il fut plus

indépendant, plus ennemi que personne de la tradition, de la dis-

cipline, de la règle; il fut carrément, outrément individualiste,

jusqu'à renverser les dernières barrières qu'on eût respectées, les

deux règles élevées sur la ruine de toutes les règles, la raison et

le savoir-vivre. Ainsi il contredit les philosophes en les dépas-

sant. Mais la différence essentielle, la voici : parmi tous les intel-

lectuels qui l'entourent, Rousseau est un sensitif. Au milieu de

gens occupés à penser, il s'occupe à jouir et à souffrir. D'autres

étaient arrivés par l'analyse à l'idée du sentiment : Housseau, par

son tempérament, a la réalité du sentiment; ceux-là dissertent, il

vit; toute son oeuvre découle de là. Aussi, tandis que la leur appa-

raît surtout comme analytique, critique, négative, destructive, la

sienne fait l'effet d'être synthétique, poétique, positive, construc-

tive. Il y a chez eux plus de haine et d'ironie, chez lui plus d'en-

thousiasme et de ravissement.

Lorsqu'on essaie de définir Rousseau par opposition aux philo-

sophes de son temps, un homme nous gêne : c'est Diderot, cet

adorateur de la nature, cette machine à sensations, cette source

d'enthousiasme. Dès qu'on parle en termes généraux, il semble
qu'il recouvre Rousseau, qu'il le double, et souvent se confonde

avec lui. Il y eut en effet entre ces deux hommes de grandes affi-

nités de nature. Mais Diderot s'est trouvé être un petit bourgeois

français condamné à perpétuité au labeur de bureau, à l'écrivas-

serie : la société l'a nourri, élevé, absorbé. Rousseau eut ce

bonheur de vivre hors de la société jusqu'à quarante ans, ou à

peu prés. L'homme de la nature, le sauvage, il l'a été, il l'a vécu,

avant de le décrire : il a quêté les plaisirs naturels, physiques ou

sentimentaux, tout à la joie de la quête et de la possession, n'ayant

pas une arrière-pensée de convertir les émotions de son cœur
en copie pour l'imprimeur. Encore ici, il a l'être, le sentiment

effectif et présent : Diderot n'a que l'idée, la velléité, et plutôt le

dégoût du réel auquel il ne peut échapper. 11 faut d»nc vfir Rous-

seau vivre avant de l'écouter parler.

K. Uriiiicliore. Études critiques, t. 111 et l\'. Kaguet, \\'/II' siccit: Cliii(|ii(l,

J.-J. Iloussi-au , ColL des Grands Ecnv. Ir . iii-IC, 189.3. Mcrli-l el Linlilhac, Études

liilrratres sur les classiques français, t. H, lSÎ>i, in-1'2. J. Texte, J -J. Rousseau et

les tjrigines du cosmopolitisme au XVIN' s., 1885, in-8. E Rilter, la Famille et la

Jeunesse de J.-J. Bousseau, Hnchellft, 18%. Aoso, liiUlio'jraphic, 1901 J. Lcmaitre,

J.J. Rousseau D Mornsl, ouvr cité. Ducros, J.-J. Rm.^seaH
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1. VIE DE J.-J. ROUSSEAU.

Fils d'un horloger de Genève, orphelin de sa mère que deux
bonnes tantes remplacent mal, Jean-Jacques * est élevé par un
père léger, qui le grise de romans, où tous les deux passent les

nuits jusqu'à ce que les premiers cris des hirondelles leur rappel-

lent d'aller se coucher; il se grise ensuite d'héroïsme, en lisant

Plutarque. Le père, pour une méchante affaire, est obligé de quitter

Genève (1722) : il laisse son fils, dont il ne s'occupera plus guère,

à l'oncle Bernard, homme de plaisir, à la tante Bernard, dévote

austère, qui mettent l'enfant en pension chez le pasteur Lambercier
à Bossey, près de Genève, au pied du Salève. Là se marquent les

premiers traits du caractère de Rousseau, l'amour des arbres, de

la campagne, de la nature. Ramené à Genève, il est placé chez un
greffier qui n'en peut rien faire, puis chez un graveur qui le bat,

à qui il vole ses asperges, ses pommes : il est alors enragé de

lecture, il se farcit la tête de tout le cabinet de lecture voisin,

malgré son maître qui brûle tous les livres qu'il attrape. Jean-Jac-

ques se trouvait misérable : une occasion l'affranchit; un jour qu'il

a polissonne dans la campagne, il trouve les portes de Genève fer-

mées. 11 accepte l'arrêt que semble lui signifier la Providence : il

décide de ne plus rentrer chez son graveur, ni chez son oncle.

Le voilà vagabondant en Savoie (1728) : un curé qui l'héberge

une nuit l'adresse à Mme de Warens, une dame qui s'occupait de
conversions, échappée elle-même delà Suisse et du calvinisme; elle

habitait Annecy. Elle fait bon accueil au jeune huguenot, que sa

charmante figure recommande ; elle l'envoie à l'hospice de Turin,

où il se laisse facilement convertir. Après quoi, on le met dehors,

avec une vingtaine de francs en poche; notre catéchumène flâne

dans Turin, entend la messe du roi, où ses sens s'éveillent à la

musique; et comme il faut vivre, il se fait laquais. Dans sa pre-

mière place, il vole un ruban, et accuse une servante qu'il fait

chasser; dans la seconde, son intelligence, son érudition ramassée
au hasard le font remarquer; son maître s'intéresse à lui. Mais il

s'ennuie dans la vie régulière : il s'associe avec Bâcle, un aventurier

pire que lui; les deux drôles courent le monde en montrant la

curiosité. Annecy et Mme de Warens attirent Rousseau, et il lâche

son compagnon : il'est reçu cordialement, et l'on essaie de lui

ouvrir une carrière. On pense d'abord à le faire prêtre, et il entre

au séminaire : puis on le tourne vers la musique, dont il donnera

1. Né le 28 juin 1718.
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des leçons avant de la savoir. Son inquiétude le promène à Lyon,

à Lausanne, à Neuchàtel, à Paris; et toujours quand son impru-

doiice ou sa légèreté l'ont mis sur le pavé, «a pensiV se roloiirne

VOIS la « maman », qui a transporté son domicile à Cliambérv : les

grands chemins pourtant, les lonf,'ucs niarcJios, les libres horizons,

les fijites incertaijis, les soupers de rencontre, les nuits à la belle

étoile le ravissent, l'enivrent, emplissent son àmo d'inefîaçables

sensations. Mais il faut vivre : la prévoyante « maman >> fait de

son vagabond "u employé au cadastre, cela ne dure guère : il

sera musicien, il aura des élèves. Tout cela entremêlé encore d'ab-

sences et de voyages.

Jean-Jacques faisait bon ménage avec le jardinier Claude Anet,

qui partageait avec lui la protection de Mme de Warens; mais
Claude Anet meurt, et une sorte de majordome, le Suisse Win-
tzenried, le remplace. Jean-Jacques ne s'entend pas avec le cama"
rade; et c'est an moment où le refroidissement commence entre

Mme de Warens et lui, qu'il fait aux Charmettes ce délicieux séjour

de trois étés (1738-1740), où il est presque toujours seul, quoi qu'il

ait dit, où il refait son éducation, lisant toutes sortes de livres,

philosophes, historiens, théologiens, poètes . il en sortira armé et

prêt à la lutte. Son tour d'esprit est arrêté : un gentilhomme du
voisinage, M. de Conzié, qui le vit souvent vers 1738 ou 1739,

nous signale en lui un « goût décidé pour la solitude,... un mépris

inné pour les hommes, un penchant déterminé à blâmer leurs

défauts, leurs faibles,... une défiance constante en leur probité ».

C'est aux Charmettes que Rousseau écrit ses premiers essais. Avant

le dernier été qu'il y passa, il fut quelques mois précepteur des

enfants du grand prévôt de Lyon, M. de Mably, dont il ne se fai-

sait pas scrupule de « chiper » le bon vin : il n'était pas encore

tout à fait assis dans sa moralité.

Enfin il pari pour Paris (1741). C'est la rupture définitive avec

Mme de Warens, dont les affaires se dérangeaient de plus en plus;

désormais dans leurs rares relations les rôles seront intervertis,

et Jean-Jacques enverra quelques petits secours à l'amie qui a

tant fait pour lui. La pauvre femme, toujours en dettes, en procès,

en projets, mourra en 17f)2 : c'était une détraquée, brouillonne,

dévote, un peu aventurière, dont la réputation n'aurait pas eu de

trop grave accroc, si Jean-Jacques n'avait eu l'idée de confesser

ses fautes, avec toutes celles des gens qu'il avait connus.

A Paris, Rousseau apportait quinze louis, une comédie de

Narcisse, et un système nouveau de notation musicale qui devait

lui donner gloire et fortune. Il fallut vite en rabattre, et l'inven-

teur se trouva heureux d'aller à Venise comme secrétaire de M. de
Montaigu, ambassadeur de France, avec lequel il se brouilla
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bientôt bruyamment. Rousseau se retrouve sur le pavé de Paris,

sans fortune et sans emploi. Il se met à copier de la musique
pour vivre. Mais dès son précédent séjour il s'est fait des amis,

des amies : il a trente ans, l'œil ardent, la figure intéressante; il

aura beau dire plus tard, les sympathies vont à lui. Diderot lui

donne à faire des articles de musique pour VEncyclopédie. Il con-

naît Fontenelle, Marivaux, il se lie avec Condillac. Il retape pour

la cour une pièce de Voltaire, un opéra de Rameau; il fait jouer

de sa musique chez un fermier général, chez le magnifique M. de

la Popeiinière. Enfin il devient secrétaire de Mme Dupin, dont

le fils, M. de Francueil, fermier général, veut le prendre pour

caissier; c'était la fortune. Rousseau a la réelle délicatesse de

refuser des fonctions auxquelles il n'était pas disposé à se donner.

Il eut toujours un solide et fier mépris de l'argent : ne traitons

pas trop facilement d'orgueil une assez rare vertu. Mais voici le

contraste : c'est vers ce temps qu'il dépose les enfants de Thérèse

Levasseur, malgré elle, aux Enfants-Trouvés.

En 1749, l'Académie de Dijon met au concours la fameuse
question : Si le progrés des sciences et des arts a contribué à cor-

rompre ou épurer les mœurs. Rousseau choisit le paradoxe qui fait

le succès de son discours. Inconnu la veille, en un jour il est

célèbre. Le Discours sur l'inégalité, qui vint après, fit plus d'effet

encore. En deux pas, Rousseau a rattrapé Voltaire. Mais voici

le danger pour cette nature immensément orgueilleuse, et fan-

faronne de sincérité : du jour où il a pris position par un livre

devant le public, il croit son honneur en jeu s'il n'est pas l'homme
de sa théorie; il commence à se singulariser à outrance. Il en

a pris le parti du reste, dès qu'il s'est trouvé introduit dans les

salons. Il ne sait pas vivre, il n'a pas le ton, les manières du
monde; il souffre dans son amour-propre, et il essaie d'échapper

au ridicule par un déploiement volontaire de rudesse et de sauva-

gerie. Puis il était toujours resté le vagabond à qui il fallait le

grand air et le ciel libre, les courses à l'aventure, et les surprises

d'un coin de bois ou d'un coucher de soleil. Aussi prit-il, en

pleine gloire, la résolution de quitter ce noir, fiévreux, assourdis-

sant et asservissant Paris : ses amis les philosophes, qui n'avaient

pas le tempérament bucolique et vivaient aux bougies comme le

poisson dans l'eau, ne comprirent rien à cette lubie, essayèrent

de le retenir, et n'arrivèrent qu'à le froisser.

La femme d'un fermier général, Mme d'Épinay, qui possédait

le château de la Chevrette, mit à la disposition de Jean-Jacques

un pavillon de cinq ou six pièces avec un potager et une source

vive, qu'elle avait au bout de son parc. Rousseau y transporta ses

livres, son épinetle, Thérèse et la mère Leva,sseur; l'installation
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eut lieu le 6 avril 1756, aux premières fleurs du printemps. Ce fut

un ravissement : derrière l'Ermitage, c'était la forêt de Montmo-
rency, ses sentiers, ses clairi<''res, ses épaisseurs et ses échappées,

des arbres, des bruyères, des abeilles, des oiseaux, tout un monde
de merveilles enchanteresses. Mais..., mais Mme d'Épinay aimait

son philosophe, son oiira; elle le dérangeait, quand il aurait aimé

à rester chez lui, elle le faisait venir à la Chevrette, quand il aurait

voulu errer seul au fond des bois. Mais elle alla à Genève se faire

soigner par Tronchin, et l'indiscret Diderot somma Rousseau de

partir avec elle. Mais elle avait un autre ami plus ami, toujours

présent, toujours dévoué, de bon secours et de bon conseil, M. de

Grimm : et Rousseau, qui n'aurait pas voulu prendre la place de

Grimm, était jaloux de Grimm. Mais elle avait une belle-sœur,

Mme d'Houdetot, avec qui Rousseau ébaucha d'innocentes et trou-

blantes amours. 11 résulta de tout cela un enchevêtrement de

griefs, d'explications, des tiraillements, des tracasseries : enlin

Rousseau se brouilla avec Diderot, avec Grimm, avec Mme d'Épi-

nay, et déménagea de l'Ermitage.

Il n'alla pas loin : il se logea (déc. 1757) à Montmorency dans

une petite maison qu'on nommait Montlouis. Pendant qu'on répa-

rait sa niai.son, il se laissa installer au château, chez le maréchal

et la maréchale de Luxembourg. Mais celte fois il avait fait ses

conditions : qu'on ne le dérangerait pas, qu'il verrait les maîtres

du château quand il voudrait, les fuirait quand il voudrait. M. et

Mme de Luxembourg acceptèrent avec mansuétude tous les articles

du pacte proposé par cet affamé d'indépendance, qui ne voulait

pas sentir le lien même des bienfaits qu'il acceptait. A Montmo-
rency, Rousseau passe quelques calmes années : il travaille; il

achève sa Nouvelle Uéloise, il fait sa Lettre sur les spectacIcSy son Con-

trat social, son Emile. Malgré la bienveillance de M. de Malesherbes,

directeur de la librairie, qui avait l'esprit très large, VÉmilc

détruisit la tranquillité de l'écrivain. La Sorbonne censura l'ou-

vrage; le Parlement le fit brûler : Jean-Jacques fut décrété de

prise de corps. M. de Luxembourg le fit partir; et, s'en allant sur

les quatre heures du soir, il fut salué dans son cabriolet par les

huissiers qui venaient l'arrêter (1762).

L'£//u7e était partout poursuivi, partout condamné, à Berne,

en Hollande, à Genève même, dans cette patrie qui avait tant fêlé

son glorieux enfant quelques années plus tôt (1754), où il avait

repris sa qualité de citoyen avec la religion de ses pères. Rousseau
alla demander asile au roi de Prusse, souverain de^ Neuchâtel,

et s'installa à Motiers-Travers dans une maison que Mme Roy de

La Tour mit à sa disposition. Le paysage le ravit; le gouverneur
lui plut : c'était l'aimable Milocd Maréchal, qui lui envoyait de
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son vin, et le remerciait de lavoir accepté. Comme tonjours,

après le rêve de bonheur, le désenchantement : un pasteur into-

lérant tracassa Jean-Jacques, ameuta les paysans contre lui. Des
cailloux furent lancés contre ses vitres : Timagination du philo-

sophe lui représenta toute une foule ardente aie lapider. 11 quitta

Motiers, et s'en alla dans l'île Saint-Pierre, au milieu du lac de

Bienne. Un décret du sénat de Berne l'en chassa,

11 traversa Paris (1765), et passa en Angleterre, où l'historien

David Hume lui procura un asile à Woolton, dans le comté de

Derby. Dans ce vallon frais et boisé, Jean-Jacques passa treize

mois, herborisant, faisant de la musique, et rédigeant les mémoires
de sa vie. Mais il se brouilla avec Hume : c'est le dernier coup,

qui déchaîne toutes ses méfiances et ses soupçons. Les germes
qu'apercevait M. de Conzié dès 1738, se développent dans sa

pauvre tète; et une vraie folie l'envahit H croit à une vaste con-
spiration ourdie par Diderot, Hume, Grinim, avec la complicité de
tout le genre humain, pour l'humilier, le déshonorer, le calom-
nier, lui imposer des bienfaits outrageants, ou lui attribuer des

ouvrages infamants. Il fuit l'Angleterre, séjourne un an à Trie

chez le prince de Conti sous un faux nom, puis, comme traqué,

se réfugie en Dauphiné, à Bourgoin, à Monquin. En 1770, il

revient à Paris, et se loge rue Plàtrière. Il copie toujours de la

musique, pour vivre; les gens qui veulent le voir se déguisent en
clients pour forcer sa porte. Il éconduit brutalement les curieux,

les admirateurs, les protecteurs qui s'offrent. Il vit solitaire,

farouche, flatté malgré tout de la curiosité publique, de l'admi-

ration qu'il sent l'envelopper, mais incurablement ombrageux et

persécuté. Les fruitières lui vendent leurs légumes au rabais

pour l'humilier d'une aumône; les carrosses se détournent pour
l'écraser, ou l'éclabousser; on lui vend de l'encre toute blanche,

pour qu'il n'écrive pas sa justification : partout il est espionné,

surveillé, même au théâtre. Voilà les misérables visions dont son

esprit est hanté : il les consigne dans ses étonnants Dialogues,

œuvre prodigieuse d'éloquence et de folie, qu'il veut déposer sur

le maître autel de Notre-Dame. Il distribue dans les rues une
circulaire à tout Français aimant la justice.

I! va pourtant en ce temps-là lire ses Confe><sions chez la coni-

tesse d'Eginoiit; mais ses bons jours, clairs et riauls comme ceux
de sa jeunesse, ce sont ses longues promenades, ses herborisations

dans la banlieue, au bois de Boulogne. Enfin, il accepte en 1777

l'hospitalité du marquis de Girardin à Ermenonville; et c'est là

qu'il meurt le 2 juillet 1778. Il n'est pas probable qu'il se soit tué.

Voilà cette vie d'un grand écrivain, où la littérature tient si

peu de place : les chefs-d'œuvre s'entassent en une douzaine
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d'années, de 1740 à 1762 : dans les trenle-sept années précédentes,

rien ou à peu j)rcs; dans les seize dernières, les Confessions avec

levLV coniplômcnt des Hiverios, qui sont moins un livre d'auteur

qu'une vision de vieillard revivant avec délices sa vie inégale

et mêlée. De cette vie l'àme de l'homme se dégage : une àme
candide et cyniriue, intimement bonne et immensément orgueil-

leuse, ronianes(pie incurablement, déformant toutes choses pour

les embellir ou les empoisonner, enthousiaste, affectueuse, opti-

miste de premier mouvement, et par réflexion pessimiste, irri-

table, mélancolique, malade, et déséquilibrée finalement jusqu'à

la folie; une àmo délicate et vibrante, épanouie ou flétrie d'un

souffle, et dont un rayon ou une ombre changeait instantanément

tout l'accord, d'une puissance enlin d'émotion, d'une capacité de

souffrance, qui ont été bien rarement données à un homme.

2. UNITÉ DE l'oeuvre DE ROUSSEAU.

Maintenant regardons l'œuvre : Rousseau va nous en donner
lui-même une vue d'ensemble; voici comment le Français des

Dialogues résume les écrits de Jean-Jacques, et en manifeste l'unité ;

Suivant de mon mieux le fii de ses méditations, j'y vis partout le

développement de son grand principe, que la nature a fait l'homme
heureux et bon, mais que la société le déprave et le rend misérable.
VEmile, en particulier, ce livre tant lu, si peu entendu et si mal appré-
cié, n'est qu'un traité de la bonté originelle de l'homme destiné à

montrer comment le vice et l'erreur, étrangers à sa constitution, s'y

introduisent du dehors, et l'altèrent insensiblement. Dans ses pre-

miers écrit|, il s'attache davantage à détruire ce prestige d'illusion

qui nous donne une admiration stupide pour les instruments de nos
misères, et à corriger celle estimalion trompeuse qui nous fait honorer
des talents pernicieux et mépriser des vertus utiles. Partout il neus
fait voir l'espèce humaine meilleure, plus sage et plus henreuse dans
sa constitution primitive; aveugle, misérable et méchante, à mesure
qu'elle s'en éloigne; son but est de redresser l'erreur de nos jugements,
pour relarder le progrès de nos vices, et de nous montrer que, là où
nous cherchons la gloire et l'éclat, nous ne trouvons en effet qu'er-

reurs et misères.

Mais la nature humaine ne rétrograde pas, et jamais on ne remonte
vers les temps d'innocence et d'égalité, quand une fois on s'en est éloi-

gné; c'est encore un des principes sur les(iuels il a le plus insisté. Ainsi

son objet ne pouvait être de ramener les peuples nombreux, ni les

grands États, à leur première simplicité, mais seulement d'arrêter, s'il

était possible, le progrès de ceux duiil la pclitcsse et la situation les

ont préservés d'une marche aussi rapide vers la perfection de la

société, et vers la détérioration de l'espèce. Ces distinctions méritaient

d'être faites, et ne l'ont point été- On s'est obstiné à l'accuser de vou-
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'^oir détruire les scienceâ, les arts, les théâtres, les académies, et

replonger l'univers dans sa première barbarie; et il a toujours insisté,

au contraire, sur la conservation des institutions existantes, soutenant

que leur destruction ne ferait qu'oler les palliatifs en laissant les

vices, et substituer le brigandage à la corruption ; il avait travaillé

pour sa patrie et pour les petits Etats constitués comme elle. Si sa

doctrine pouvait être aux autres de quebpie utilité, c'est en chan-

geant les objets de leur estime et retardant peut-être ainsi leur déca-

dence qu'ils accélèrent par leurs fausses a[iprécialions. Mais, malgré ces

distinctions si souvent et si fortement répelées, la mauvaise foi des

gens de lettres, et la sottise de l'amour-propre, qui persuade à chacun
que c'est toujours de lui qu'on s'occupe, lors même qu'on n'y pense

pas, ont fait que les grandes nations ont pris pour elles ce qui n'avait

pour objet que les petites républiques; et l'on s'est obstiné à voir un
promoteur de bouleversements et de troubles dans l'homme du
monde qui porte un plus vrai respect aux lois et aux constitutions

nationales, et qui a le plus d'aversion pour les révolutions et pour les

ligueurs de toute espèce, qui la lui rendent bien.

En saisissant peu à peu ce système par toutes ses branches dans
une lecture plus réfléchie, je m'arrêtai pourtant moins d'abord à

l'examen direct de cette doctrine, qu'à son rapport avec le caractère de

celui dont elle portait le nom, et sur le portrait que vous m'aviez fait

de lui, ce rapport me parut si frappant, que je ne pus refuser mon
assentiment à son évidence. D'où le peintre et l'apologiste de la nature,

aujourd'hui si défigurée et si calomniée, peut-il avoir tiré son modèle,

si ce n'est de son propre cœur? Il l'a décrite comme il se sentait lui-

même. Les préjugés dont il n'était pas subjugué, les passions factices

dont il n'était pas la proie n'ofTusquaient point à ses yeux, comme à

ceux des autres, ces premiers traits si généralement oubliés ou mé-
connus.... En un mot, il fallait qu'un homme se fût peint lui-même,

pour nous montrer ainsi l'homme primitif, et, si l'auteur n'eiît été

tout aussi singulier que ses livres, jamais il ne les eût écrits... Si vous

ne m'eussiez dépeint votre Jean-Jacques, j'aurais cru que l'homme
naturel n'existait plus.

Cette page illumine l'œuvre de Rousseau et lève les difficultés

qu'on a parfois trouvées dans la liaison des divers écrits qui la

composent*.

La nature avait fait l'homme bon, et la société l'a fait méchant :

la nature avait fait l'homme libre, et la société l'a fait esclave; la

nature a fait l'homme heureux, et la société l'a fait misérable.

Trois propositions liées, qui sont des expressions différentes de la

même vérité : la société est à la nature ce que le mal est au bien.

Là-dessus se fonde tout le système.

Dans l'état de nature, l'homme est bon : comment serait-il

mauvais, puisque ni la moralité ni la loi n'existent? Il ne pèche pas

1. A la conditioa qu'oa voie plutôt dans l'neuvre de Rousseau les manifestations

successives de tendances profondes et constante? que l"es:éculiou systématique d'un

plan refléchi et arrêté à l'avance (//• éd.).
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contre la règle, puisqu'il n'y a pas de règle. Il est égoïste : il suit

l'instinct qui lui dicte de conserver son être. 11 est innocent comni«^

l'animal. 11 satisfait son besoin : il ne veut le mal de personne,

au delà de son besoin, il ne prend rien. Il a mt'ine un instinct de
sympathie, de pitié, qui le porte vers les êtres de son espèce, qui

le fait, quand son être est sauf et pourvu, aider spontanément
au salut, .'i la satisfaction des autres. Il a des sensations agréables

ou pénibles qui éveillent son activité, et avertissent son instinct.

La corruption commence le jour où sur la sensation s'applique la

réflexion, où la raison se superpose à l'instinct. Car alors l'égoïsme

naturel, légitime et charmant, fait place à l'intihét, injuste et

odieux; la lutte et la misère naissent de la multiplication des

besoins, par l'invention artilicielle de plaisirs d'opinion, par la

prévoyance contre nature des utilités futures. Réflexion, raison,

intérêt, extension des appétits personnels au delà des limites du
nécessaire et du présent, atrophie du sens de la pitié, toute cette

déformation de l'homme naturel s'est faite, s'est accrue dans et

par la société.

Le vice essentiel de la société, c'est l'inégalité. Il y a de l'iné-

galité dans la nature, mais elle n'empêche personne de satisfaire

son appétit, elle ne dispense personne de travailler à le satisfaire :

elle laisse tout le monde bon, libre, heureux. L'inégalité sociale

crée des privilégiés; elle dit à quelques-uns : Tu auras tout sans

rien faire; à la masse : Peine, non pour toi, mais pour eux. Elle fait

des oppresseurs et des esclaves, des méchants et des malheureux.
L'origine du mal social, c'est la propriété, clef de voûte de la

société. Puissance, noblesse, honneurs, tout peut se ramener à

l'inégalité des biens, à la propriété. Et ainsi le mal social peut

se définir par l'antithèse de la richesse et de la pauvreté ; voilà

comment se pose le problème, dans le Discours sur l'inégalité.

Si la société est mauvaise en son principe, et si tout son pro-

grès a été de devenir plus mauvaise, il suit de là que le signe de

l'état social le plus avancé est un indice de corruption plus com-
plète. Or n'est-ce pas à l'éclat des lettres et des arts que se

mesure la civilisation d'une société? Donc ces créations de l'huma-

nité intelligente attestent la perversion de l'humanité : elles sont

nées du mal et l'augmentent. Ne voit-on pas partout les arts et les

lettres en relation étroite avec le luxe, avoir besoin du luxe'? Et

le luxe, c'est la richesse de quelques-uns par la misère de tous.

De là sort tout le discours qui répond à la question de l'Aca-

démie de Dijon.

Mais dans la littérature, le genre lié au plus haut degré de civi-

lisation, c'est le théâtre. Le plaisir dramatique est un plaisir social

et sociable. Le poème dramatique est imitation des mœurs
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sociales, et enseignement des qualités sociables. Donc ancun genre

ne favorise les erreurs, les vices, les maux institués par laso(;iélé,

plus que le genre dramatique. Et voilà le point d'attache de la Lctiic

sur les spectacles : établir à Genève un théâtre, c'est inoculer d'un

coup à une simple population toute la corruption sociale.

La conclusion des deux discours, c'est qu'il faut revenir à la

nature, mais — et c'est l'idée qu'il faut bien apercevoir pour ne

pas attribuer à Rousseau une inconséquence qu'il n'a pas commise
— mais t< la nature humaine ne rétrograde pas »; il y a trop loin

de l'état civil à l'état naturel pour qu'on puisse repasser de celui-ci

à celui-là. Si on le pouvait, on nous rendrait plus malheureux :

car (( l'homme sauvage et l'homme policé ditTèrent tellement par

le fond du cœur et des inclinations que ce qui fait le bonheur de

l'un réduirait l'autre au désespoir • ». On nous rendrait plus

malheureux : mais, de plus, on nous dégraderait. Car l'homme
civil, d'un certain point de vue, est supérieur à l'homn.e de la

nature. « Quoiqu'il se prive dans cet état de plusieurs avantages

qu'il tient de la nature, il en regagne de si grands, ses facultés

s'exercent et se développent, ses idées s'étendent, ses sentiments

s'ennoblissent, son âme tout entière s'élève à tel point que, si les

abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient souvent au-

dessous de celle dont il est sorti, il devrait bénir sans cesse l'in-

stant heureux qui l'en arracha pour jamais, et qui, d'un animal

stupide et borné, fit un être intelligent et un homme *. »

Rousseau se garde donc bien de nous inviter à restaurer en nous

Yorang-outang, primitif exemplaire de notre humanité. Mais, conser-

vant l'agrandissement de l'être inlellecluel, l'ennoblissement de

l'être moral, ilnous propose de rendre à cet être perfectionné la

bonté, la liberté, le bonheur qui furent les attributs naturels de

l'homme primitif : voilà en quel sens nous pouvons refaire en

nous l'homme de la nature.

Cette œuvre de restauration comprend deux parties : la restau-

ration de l'individu, la restauration de la société.

La restauration de l'individu se fera, d'abord, par l'éducation ^.

La nature est bonne et la société mauvaise; laissons faire la nature,

et écartons la société : tâchons de soustraire l'enfant à son

influence. La nature a fait le sauvage : faisons de notre élève un
sauvage; fortifions son corps, développons ses sens. Exerçons l'in-

stinct; aidons la réflexion a se dégager des sensations; attendons,

1. Disc, su l'inégalité, éd. Letèvre, t. IV, p. 186.

2. Contrat ocinl, I. I, chap. vni.

3. On voit s'amorcer aussi la doctrine de l'Emile sur le Discours de l'inégalité,

éd. Lefèvre, t. IV, p. 133.

I,AN!=oN. - Histoire Je ia l.iiMraiuro française. . 2G
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sans la prévenir, que la raison apparaisse. L'humanité s'est

instruite par le besoin, par rex[»ériencc : faisons sentir le besoin,

appnHoiis de l'expérience à reniant. La forme éminente de la cor-

ruption sociale, c'est actuellement la littérature : supprimons les

livres, môme les Fables de La Fontaine, ce délicieux catéchisme

de la dépravation autorisée. Ne faisons lire notre élève qu'à l'âge

où sa raison saura rejeter le vice et saisir la beauté. La nature ne

connaît que Dieu : les dogmes des religions sont des inventions

de la société; ne montrons à notre élève que Dieu, et attendons

pour le lui montrer qu'il puisse le voir, dans la pureté et l'infinité

de son essence. Emile sera fort, adroit, bon, franc, intelligent, rai-

sonnable, religieux, heureux : l'homme naturel, développé en lui,

et non dévié, aura saisi tous les avantages, sans les vices, de

l'homme civil.

Mais chacun de nous, dans la vie même, peut refaire en lui

l'homme naturel. C'est le sens de la Nouvelle Ih'loîse. Rien de plus

innocent selon la nature que les amours de Julie et de .Saint-Preux :

mais ils ont oublié que la vie selon la nature est actuellement

impossible. La société n'autorise pas leurs amours, elle les sépare;

elle marie Julie à un homme qu'elle n'aime pas, quand elle aime
un autre homme; elle pousse doucement Julie à l'adultère. Le men-
songe, en effet, est un produit social; la nature est franche. Julie,

éclairée par la religion, par le sentiment de l'omniprésence de

Dieu, conçoit l'idée d'une vie absolument franche. Elle exclut

l'adultère, auquel la société est si indulgente. Par la franchise

égale de son procédé, M. de Wolmar l'aide, la soutient, la

dirige. Tous les deux font régner la vérité dans leur commerce :

avec la vérité, la liberté, la vertu, le bonheur. Par une vie de

devoirs chéris, d'affections saines, où le premier amour même
conserve sa place légitime, Julie réalise la restauration des rap-

ports naturels dans la forme que comporte l'étal civil.

Deux moyens aussi s'offrent pour rapi)rocher la société de la

nature : le premier nous est fourni encore par \Si Nouvelle Héloise.

Julie ne refait pas seulement son individu, elle rétablit la famille;

et la famille est « la plus ancienne des sociétés », « le premier

modèle des sociétés politiques ' ». Sur l'exclusion du mensonge
et du servage, au milieu d'une civilisation avancée, s'édilie la

famille naturelle, où les intelligences s'épanouissent sans que les

cœurs se corrompent.

Mais surtout la société se rétablira en revenant à son principe,

à sa raison d'être ; et c'est l'objet du Contrat social *. Il faut se

t. Contrat social.

?. Daus Vlnéyalité encore se trouve l'aninico du Contrat social, t. IV, p. l"-2 et l"9.
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représenter le contrat constitutif de toute société. Tous les

hommes, antérieurement égaux et libres, renoncent également à

leur liberté : ils soumettent tous leur volonté individuelle, anté-

rieurement souveraine pour elle-même, à la volonté de tous,

qui devient l'unique souverain. Pourquoi? pour que la volonté

de tous procure le bien de tous. Ainsi, selon le contrat pri-

mitif, tous les hommes restent égaux dans la société; ils ces-

sent d'être libres; car s'ils sont souverains collectivement, ils

sont individuellement sujets. Mais iis sont libres pourtant, car cire

libre, c'est être soumis à sa volonté propre; or la volonté constante

de l'homme civil, c'est que la volonté générale soit obéie de tous,

et de lui-même. Ainsi l'individu s'aliène tout eatier et n'est pas

esclave. 11 n'a pas un droit qu'il ne tienne de la société, et il

n'est pas opprimé : car l'oppression, c'est l'exploitation de tous

par quelques-uns, c'est l'inégalité. Le magistrat n'est pas souve-

rain, il est agent du souverain. Voilà les principes naturels de

l'état social; et tout l'etfort doit tendre, non pas à détruire les

sociétés actuellement existantes, mais à les réduire au type idéal;

tous les abus, toutes les misères, toute l'oppression disparaîtraient

dans cette réduction, et l'organisation politique, avec les mœurs
qui en découlent, ne pervertirait plus l'homme naturel.

Est-ce là tout le système? Non, il y manque encore une pièce

considérable : Dieu. On s'est souvent étonné de cette affirmation

hardie : l'homme est bon, dans l'état primitif, tel que la nature l'a

fait. Qui le prouve? dit-on Dieu, qui n'a pu faire l'homme mauvais.

Mais si l'homme s'est rendu mauvais, comment peut-il redevenir

bon? Par Dieu, présent en lui, source d'énergie morale, appui de
la volonté, garant et témoin des engagements intérieurs. Sans"

Dieu, tout s'écroule : et dte là l'admirable lettre de Julie sur la

célébration rehgieuse de son mariage; de là l'ample Profession

de foi du vicaire savoyard.

On voit comment les chefs-d'œuvre de Rousseau s'attachent

entre eux et dans leurs diverses parties : mais ils s'attachent

aussi fortement à la personne de leur auteur. On ne s'attendrait

pas que cette œuvre si une, si logique, si ramassée en un petit

nombre de principes, fût la transcription d'une vie si éparse, si

aventureuse, si agitée; et cela est pourtant. Rousseau nous l'a dit :

l'homme naturel, c'est lui. La société l'a détruit ailleurs, en lui

seulement opprimé : de sorte que le modèle d'après lequel l'homme
civil et l'état civil doivent être restaurés, c'est Jean-Jacques Rous-
seau lui-même. Ainsi s'ajoute un dernier chef-d'œuvre à la liste

déjà offerte : les Confessions, où l'homme de la nature s'expose en sa

réalité, meilleur que tous par la vertu de la nature, plus malheu-
reux que tous par le vice -de la société. Il n'a qu'à se i-aconter, et
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il eonflainnc la société, il venj^'e la nature : il fait cniire siiiloiil à

la possiliiliU' de refaire l'homme naturel dans l'homme civil : li

est possible, puisqu'il est.

3. LES SOURCES DES IDEFS DE ROUSSEAU.

L'œuvre de Jeau-Jaoques est éminemment individualiste. Toute
sa doctrine soit de la constitution particulière de son moi, et des

conditions où ce rnoi a pris le contact de la société. L'homme que
la nature l'avait l'ail s'est trouvé impropre à la vie sociale telle

que ce siècle l'entendait, par conséquent froissé, révolté : il s'est

replié sur lui-même, et il a trouvé la raison des choses. Son
homme de la nature, c'est l'être d'instinct qu'il a été, sensuel,

égoïste, pii.oyable, incapable de suivre une autre loi que l'impul-

sion présente de son cœur : c'est l'ancien bohème, ignorant du
savoir-vivre, gauche, timide, dépaysé dans le monde, dupe des

formes qui adoucissent le frottement des égoïsmes, et y atta-

chant il contresens une monstrueuse hypocrisie. La société selon

la nature, c'est celle que peut rêver un homme du peuple, ennemi
Ju luxe et des aises dont il se passe, heureux dans sa vie simple,

mais humilié par l'opinion qui en fait une vie inférieure : un
homme du peuple qui a pàti, a vu pâtir autour de lui, jalousement
égalitaire pour ces deux causes, et réduisant tout à lantithèse de
la l'ichesse et de la pauvreté. Un immense orgueil enfle ses théo-

ries : amour-propre de sensitif, suffisance d'autodidacte, vanité

de timide, fierté aussi d'une conscience qui s'est faite pénible-

ment, et de chute en chute s'est élevée toute seule à la moralité.

Les événements <le sa vie lui ont fourni les formes où la doctrine

s'est coulée. 11 a vu lever le soleil au Monte en face de Turin,

en 1728; et l'abbé Gaime qui l'y a mené, lui a fourni, avec l'abbé

Gàtier, le professeur du séminaire d'Annecy, les traits du Vicaire

savonard; sa passion pour Mme d'Houdetot a pénétré la Souielle

Itclo'iiie ' : les amours de Julie et de Sainl-Preux, ce sont les leurs,

brutalement tranchés dans la réalité, délicieusement achevés par
'<î rêve ardent de son désir ; les paysages où s'encadrent ces amours,

ce sont les bords du lac de Genève, de son lac; et les sensations de

ses personnages dans cette charmante nature, ce sont les siennes,

ses profondes émotions d'enfance.

Assurément on peut saisir hors do Jean-Jacques, dans la. société

et la littérature, des influences qui se sont imposées à lui, qui ont

déterminé les formes de sa pensée Diderot, dans leurs premièj-es

1. Le ruinaii cUit comiuencé avnni la deuxième visite de Mme d'Houdetot, où

Jean-Jacques s'en éprit.
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relations, a pu l'aider à extraire de son tempérament sa théorie :

la^erre à la sodété, le retour à la nature, c'est le mot d'ordre

de Diderot. De Condillac, et du temps où ils~dinaienl ensemble au
cabaret, Rousseau a pu retenir le point de départ de VÉmile, le

principe de la méthode : partir toujours de faits sensibles, aller

du concret à l'abstrait, faire découvrir à l'enfanl toutes les idées

au lieu de les lui enseigner. A Bufibn, qu'il admira toujours pro-

fondément, il a demandé les notions capables de préciser, de

soutenir son hypothèse de l'homme naturel, et l'idée de la lente

évolution par laquelle l'univers et les êtres qu'il porte se transfor-

ment«Monlesquieu lui offrait son sauvage timide et innocent, et

lui montrait l'inégalité s'établissant avec la société : de lui aussi,

et de Bossuet, et de Hobbes, Rousseau emportait la doctrine que
tous les droits ont leur origine, leur fondement dans la société,

que l'homme les tient tous de son consentement, et n'en a point

d'antérieurs ou de supérieurs. 11 n'est pas jusqu'à Pascal à qui

Rousseau ne pût être redevable : une de ses plus saisissantes pen-

sées n'est-elle pas la condamnation de la propriété? n'en fait-il

pas une usw~pation? Et avec les livres des grands esprits, c'étaient

les idées de tout le monde, les lieu.\; communs de l'esprit public

qui pouvaient instruire Rousseau; depuis longtemps, depuis Mon-
taigne même, flottaient dans les esprits, circulaient dans les livres,

l'antithèse du civilisé et du sauvage, et le paradoxe qui met du
côté de celui-ci la supériorité de raison et de vertu : ces idées ne

s'élaient-elles pas produites jusque sur la scène de la Comédie
Italienne, avec ïArlequin sauvage de Delisle, et l'àne de son Timon!

\y avait-il pas vingt ans que la société tournait à la sensibi-

lité? le succès de La Chaussée en est la preuve. La mode française

l'encouragea à étaler toute sa nature, si profondément sentimentale.

Kndn lidée de progrès, la grande idée du siècle, anime toute

l'œuvte de Jean-Jacques; il ne semble en nier la réalité que pour

en proclamer plus hautement la possibilité, plus impérieusement

la nécessité.

Rousseau s'adaptait donc à son temjps, et en ramassait les ten-

dances éparses. Cependant le caractère et la puissance de son

œuvre viennent de lui-même : elle n'a" pas été façonnée du dehors,

elle s'est organisée intérieurement, absorbant ce qui pouvait la

nourrir. Elle a ses origines dans le tempérament, je l'ai dit : mais

des origines plus lointaines egcor'e, et vfsibles pourtant, dans cer-

tains facteurs du tempérament, dans le sang et dans le milieu,

dans l'hérédité et l'éducation.

Rousseau est Genevois, d'une famille française établie depuis

cent cinquante ans dans la ville. Ainsi il a échappé à l'éducation

française, aux conventions mondaines, aux règles littéraires
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qui falsifient chez nous les tempéraments dès l'enfance; il y a
échappé non en lui sculemenl, mais en ses ascendants : le fond
français qu'ils lui ont transmis, c'est celui qui n'avait pas été tra-

vaillé encore par la culture classiijue. Il sera donc libre absolu-
ment tic tous les prcjufjés (jiie notre xvi:*' siècle était apte à créer.

En revanche, les dépôts (|ue cent cintiuanle ans de la vie gene-
voise auront laissés dans une suite de générations, se retrouveront

dans Rousseau; toute cette lignée de bourgeois de tienève qui se

termine à lui, le rendra apte à concevoir la liberté politiipie, l'acti-

vité municipale, un peuple de citoyens égaux exerçant réellement

la souveraineté et s'administrant par des magistrats élus.»ll en
aura conscience lui-même: les théories de son Contrat social seront

calquées sur la constitution de Genève, non sur l'état actuel de
corruption, mais sur la pureté de l'organisation primitive, ou sur

l'idéal plus ou moins représenté par la réalité. Des souvenirs

d'antiquité, au hasard de ses lectures, imprégneront ses réminis-

cences patriotiques, et la bourgeoisie genevoise prendra dans son
esprit la couleur des démocraties antiques. Mais, toujours Genevois

dans l'àme, il gardera de son origine une indéracinable sympathie
pour les petits États, où la vie nationale se réduit aux proportions

de la vie municipale. Et son maître de droit politique, autant

que Montesquieu, ce sera le proFesseilr de Genève Burlamaqui,
qui enseignait la liberté et l'égalité naturelles.

Mais Genève, c'est le calvinisme : il est l'âme de la cité et des
citoyens; la Réforme a été le modificateur essentiel de ce fond
français que le premier des Rousseau de Genève transmettait à

ses descendants. Jean-Jacques est l'héritier de cent cinquante ans
de calvinisme. Il n'importe qu'il se soit fait catholiijue, qu'il ait

été dévot à un moment, (juil ail cru aux miracles : tout cela est

superficiel. Il a l'àme foncièrement protestante. Sa doctrine poli-

tique n'exprime pas seulement la république de Genève : elle

représente les positions prises par les docteurs de la Réforme
contre les théologiens catlioliques qui s'appuyaient sur le pouvoir
temporel. La réfutation du Co7itrat social est dans les Avertisse-

ments de Bossuct, dans les écrits politiques de Fénelon : c'est que
le pasteur Jurieu avait développé la théorie de la souveraineté du
peuple, pour légitimer les révoltes des protestants du xvi" siècle.

Le protestantisme intime de Jc;m Jacques s'affirme surtout dans
sa philosophie morale et religieuse. Si elle « soime » si différenle

de celle de Voltaire ou de Diderot, c'esi, uniquement parce que
Rousseau vient de l'Église Réfoimée. Cette dilTérence d'origine

diversifie étrangement des doctrines tjui, abstraitement, sont à peu
près identiques. Voltaire réimprimait dans un de ses catéchismes

la profession de foi du Vicaire savoyard ; il y reconnaissait l'idée
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de sa religion; et cela n'empêche pas qu'en fait, entre la religion

de Voltaire et celle de Rousseau, il y a un monde. D'abord, Kous-
seau, protestant, n'a jamais pu pousser le cri de guerre : Écrasez

l'infâme. Le protestant ne saurait être anticlérical absolument,

sans réserve, et contre sa propre Église. Chez les catholiques, le

dogme étroitement défini, maintenu par une autorité souveraine,

oblige celui qui ne croit plus tout à fait selon l'orthodoxie, à devenir

ennemi radical et irréconciliable. Le protestant qui cesse de croire

peut se chamailler avec quelques ministres, il ne se heurte point

au même dogme compact, à la même autorité intraitable : il n'est

pas mis hors de son Église; il fait un parti avancé, il peut faire

une nouvelle Église, en restant membre de la grande et multiple

Église chrétienne. Nous voyons tous les jours le libre penseur

catholique en vouloir à mort aux prêtres et aux dévots catholiques;

le libre penseur protestant, sauf exception, garde le respect de

Calvin et des sympathies étroites pour l'Église de Calvin. Rous-

seau, déiste, en guerre avec les pasteurs, incrédule à la révélation,

est tout simplement un protestant libéral.

De là résulte, ensuite, la façon très différente dont Dieu se pré-

sente chez Voltaire et chez Rousseau. Pour le premier, Dieu est

une idée, produit du raisonnement philosophique, ou suggestion

de l'utilité sociale : pour Rousseau, Dieu es^ Voltaire démontre
Dieu, et Rousseau croit en Dieu. Il n'y a chez les catholiques que
les prêtres, qui, cessant de croire, puissent garder le sens reli-

gieux : mais, a-t-on dit, tout protestant est prêtre, et Rousseau plus

qu'aucun autre. Sa philosophie n'est pas renoncement à la foi_,

mais élargissement de la foi. En rejetant les dogmes, la révélation,

tout l'irrationnel embarrassant et insoutenable des livres saints et

des églises, il garde tout le positif, tout le consolant, toute l'essence

i'cUgieuse du christianisme; pour lui, pour son âme prolestante,

le mot de religion naturelle n'est pas le déguisement d'une froide

philosophie. 11 a la foi; avec la foi, l'amour, l'espérance. Son Dieu

est Providence, et, comme tel, j'ai dit quel rôle actif Rousseau lui

attribuait dans son système. Il n'est pas excessif de dire, avec

M. Brunetière, que la philosophie de Jean-Jacques est une philo-

sophie de la Providence. Cela est vrai de lui autant que de Rossuet.

Jean-Jacques raisonne tout comme Bossuet, quand de l'inégale

répartition des biens et des maux, de l'injustice et du mal qui sont

sur terre, il tire la nécessité de l'àme immortelle, et la certitude

d'une vie future.

Je reconnais encore le protestant dans la puissance du sens

moral chez Jean-Jacques. Il n'y a pas à nier que les nations pro-

testantes ne soient morales : cela ne veut pas dire qu'il y ait plus

de vertu chez elles que chez les catholiques; mais l'autonomie
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morale y est plus pranclc; avec l'iiulépendance çroU la responsabi-

lité, avec la responsabililé Ténergio. Nullo aiilorilé, nulle (lirection

lie vitMuionl tic l'oxli-tiour entraver l'action du princi[)e intérieur.

Voilà pourquoi je dis de Rousseau que la puissance de son sens

moral révèle ses'hérédités protestantes.

On l'a nié, ce sens moral de Jean-Jacques : et l'on a eu beau jeu

à le nier. Ni les fautes, ni les hontes, ni le crime même n'ont

manqué à cette vie. M. Faguet a pu dire qu'il s'était élevé sur le

lard à la moralité. Mais qui donc l'y a élevé? Ce n'est pas l'éduca-

tion paternelle. Serait-ce Mme de Warens? Seraient-ce les caté-

chistes de métier de l'hospice de Turin? Ils baptisaient, et ne

s'inquiétaient pas de rèjjjénércr. A quelle influence Rousseau a-t-il

été soumis, qui l'ait tiré de ses turpitudes, qui lui ait doimé la

conscience, qui l'ait élevé entin à la moralité? On n'en voit pas. Il

s'est refait lui-même et tout seul.

Ainsi, voilà un homme qui, contre le train ordinaire des choses,

se soustrait à la tyrannie du fait, de l'habitude, que la vie a

poussé dans l'immoralité et qui aboutit à la moralité, qui devrait"

être perdu sans ressource, s'engager à fond dans le mal, et qui se

sauve, au contraire, et s'améliore. K-etle création de la moralité,

en soi et par soi, ne saurait s'c^pliiiuer que par la puissance

de rin.tinct moral intérieur, faussé d'abord ou amorti, et que les

fautes mêmes, au lieu de l'oblitérer davantage, réveillent avec

intensité. Il y a bien de l'orgueil dans le mot fameux : « Qu'un

seul dise, s'il l'ose : Je fus meilleur que cet homme-là >». Il y a du
vrai pourtant aussi : il a fallu que Rousseau fût supérieurement

moral, pour n'avoir pas mal fini, après ses commencements. Il

avait le droit, après ses propres expériences, de chanter ses hymnes
à la conscience et à la liberté, par lesquelles il s'était relevé.

Tandis que toute la morale se réduisait pour les autres au»

vertus de bienfaisance et d'humanité, "Jean-Jacques eut le sentiment

profond de la perfection ou de la dégradation intime de l'être :

il prêcha les vertus personnelles, l'âpre poursuite de la pureté, de

la bonté, de la beauté intérieures, indépendamment du service et de

l'utililé d'autrui. Ainsi est restaurée la vie intérieure avec ses durs

efforts et ses austères joies. C'est là qu'est l'originilité et la gran-

deur de sa morale. Kt voilà ce qui la différencie de la morale phi

losophique, ce qui lui donne un caractère hautement religieux. Lni

cause et la fin de ce travail par le(|uel l'être s'embellit au dedans,

c'est Dieu, le Dieu qui juge et récompense. Ce Dieu devient le

ressort de la moralité : Julie, mariée à l'homme qu'elle n'aime pas,

humiliée, désespérée, commence l'ouvre de son renouvellement

en présence de Dieu, devant « l'œil éternel qui voit tout )>.

Enfin la moralité et la religiosité des nations j)rote^tante9
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font encore sentir leur action dans la façon dont Rousseau a peint \

la vie de raniilie, les occupations domesliquos. Il a répandu sur \

iCs vulgaires détails du ménage une gravité, une beauté, une
dignité qui nous saisissent. L'ardente intensité de la vie intérieure

ne laisse rien d'indilTérent : Tâme sérieuse se verse tout entière

dans les moindres de ses actions, les lelève par une haute pensée

de devoir ou d'affection. Klle n'oublie jamais qu'elle agit devant

« Tteil éternel qui voit tout». Ajoutons k celle disposition la sensi- 1

bittté débonlanle de Uousseau : pour elle, (oui prend un sons, tout (

acquieit do la valeur; toutes Ips bagatelles ou les vulgarités de
la vie domestique et des rapports familiers deviennent la repré-

senlaliou symbolique du drame pathétique qui se joue en son

cœur. Et ai[isi un jupon de flanelle que lui-envoie Mme d'Épinay

devient un événement dans sa vie, par le retentissement de ce

petit fait jusqu'au.^ prolondours de son être moral
Nous tenons donc,les causes déterminantes de la doctrine de

Rousseau, du caractère surtout et des propriétés de cette doctrine :

elles se résument dans le tempérament sentimental et dans l'indé-

^

lébile proleslanlisme de l'homme. Essayons maintenant de juger'
sommairement celte doctrine

4. PORTÉE DE LA DOCTRINE.

On dit communément que cette doctrine est fondée sur des
postulats non nécessaires, qu'elle est souvent sophistique en ses

enchaînements, outrée ou fausse en ses conséquences . Et l'on a,

si l'on veut, raison de le dire. Il n'est pas difïicile de demander
de quel droit R-nisseau affirme la bonté originelle de l'homme
dans l'état de nature : cependant, à bien prendre les choses, cette

bonté dont il parle esta peu près celle de l'orang, qui ne capitalise

pas des revenus, qui ne fait pas travailler d'autres orangs, ne les

affame pas, et ne leur fait pas communément la guerre.

Permis aussi de discuter, si tout le mal qui est dans le monde
est imputable <à la société. La société n'est-elle pas un fait naturel,

donc bonne si la nature est bonne? et la société n'a-t-elle pas été

îondée pour remédier à des maux déjà existants? Mais Rousseau
ne contredirait pas ces objections.

L'aliénation totale de l'individu pai' le contrat social est dure à
accorder, et nous aimons mieux nous rei)réscnter que l'individu

aliène le moins possible de sa liberté, et ce qu'il faut seulement
pour que la société fasse sa fonction. Ce n'est pas un axiome non
plus que la propriété soit la pierre angulaire de la société, et la
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cause de loiil le mal : ni la vérité théorique, ni rcfficucilé pratique

du socialir-nie ou du communisme, ne sont incontestables.

A prendre le premier discours à la lettre, il parait douteux que les

lettres et les arts soient des agents de corruption; et la lettie à

Dalembert provoque bien des objections, soit dans ses conclusions

ffénérales, soit dans ses jugements particuliers, comme lorsque

Molière est convaincu d'avoir rendu la vertu ridicule par le per-

sonnage d'Alccstc. Et si Rousseau a été dans l'ensemble un éloquent

défenseur de la morale, on peut trouver que, dans la NouvéMe
Ih'loïse, et dans les Confessions, il décerne parfois bien singulière-

ment des brevets de vertu, ou qu'il appelle de ce nom des actes

que nous appellerions de noms contraires.

Pour l'Emile, enfin, on sait que d'objections il a soulevées, et l'on

n'a qu'à lire les lettres très suggestives du spirituel allé Galiani

pour se l'aire une idée des obstacles où se heurte la théorie de

Jean-Jacques : si Vinyioccnce originelle n'est pas une vérité, l'édu-

cation négative est une absurdité. Le refus d'employer les livres,

la suppression de l'autorité paternelle et de l'idée du devoir, la

conservation de l'ignorance jusqu'aux douze ans de l'élève, comme
si l'intelligence pouvait se fortifier sans s'exercer, et comme si

elle ne se remplissait pas d'erreurs lorsqu'on n'y fait pas entrer

la vérité : tout cela choquait Galiani, et peut choquer encore de

bons esprits. Mais surtout, disait Galiani, l'Emile est faux parce

qu'il ne prépare pas à la vie : qu'est-ce que la vie? effort et

ennui. Peiner au lieu de jouir, et peiner, non à son heure, mais à

l'heure qu'il plaît à autrui, ou au hasard, voilà la vie. L'éducation

doit donc nous habituer à faire ce qui nous ennuie, au moment où

il nous e.muie le plus. Il y a bien du vrai dans cette piquante con-

tradiction. Nous pourrions y ajouter la considération de l'héiédité :

réelle peut-être à l'origine, l'innocence naturelle est disparue

aujourd'hui; la corruption des pères se prolonge dans les enfants;

et l'éducation doit être positive, par la substitution de motifs

moraux aux instincts dépravés, et par la création d'habitudes ver-

tueuses qui contre-balancent les impulsions vicieuses.

Tout cela, et bien d'autres choses, peut être dit à Rousseau. Je

suis pourtant plus frappé de tout ce qu'il y à d'excellent, de pro-

'foiid, de vrai dans son (uuvre, de ce qu'elle garde surtout de

vivant, d'actuel, qui intéresse nos âmes jusqu'au fond. Voltaire

nous touche moins à fond : il regarde le passé, qu'il combat, et

nous avons à faire effort pour lui rendre la justice qu'il mérite.'

1. Ju soutuis ainsi il y a quinze aiiM .l'ni moias do peine aujourd'hui à rendre jublico

à Vollairo l-'orine cl lond, il me convujil iiiieux. Ju ne dmiiunt' ii>;u d ailleurs U.'

ma syin|ialliic el de mon admiralion |i.ii]r Kuii^suau. Il n esl pas Déccssaire que

leur guerre ee continue dans nos eepriu [II' éd)
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Iloiisseaii est de notre temps; et il est probable que bien des

générations encore auront de lui le même sentiment.

Je ne m'arrête guère à l'objection souvent répétée que les théo-

ries de Rousseau n'ont jamais été réalisées et ne sont pas réalisa-

bles. Il le sait, et il l'a dit souvent : qu'il ne prétend pas repré-

senter ce qui est ou a été, mais, d'une part, ce qui a pu être et

seul explique ce qui est ; d'autre part, ce qui doit être. Kn un
mot, il se tient dans la spéculation, et il construit un idéal absolu.

Il n'y a pas à s'étonner que cet idéal n'ait jamais passé et ne puissel

encore passer tel quel dans le monde des réalités. L'essentiel est'

que cet idéal jamais atteint contienne assez de vérité et de vertu

pour améliorer notre pauvre présent.

Je ne ferai pas honneur à Jean-Jacques de ses idées évolution-

nistes. Ces réllexions saisissantes « sur la manière dont le laps de

temps compense le peu de vraisemblance des événements, sur la

puissance surprenante de causes très légères, lorsqu'elles agis-

sent sans relâche * », il faut en rendre l'honneur à Buffon, lu

intelligemment. Mais Rousseau a hardiment, fermement appliqué

le principe évolutionniste à l'histoire des sociétés. 11 a cru au

proj^rès; mais il a dissocié ces deux idées de progrès et de chan-

gement, trop' souvent liées par ses contemporains : il a en sorahie

travaillé pour substituer à la foi au progrès continu la notion de

l'évolution continue, pouvant éloigner l'humanité de son idéal

pendant d'immenses périodes de durée, pouvant ensuite l'orienter

vers lui par l'entrée en jeu d'une force nouvelle antérieurement

inactive. Il a hardiment fait sortir l'humanité de l'animalité par

une lente évolution : c'est lui, non pas Darwin, qu'on peut

accuser d'avoir fait descendre l'homme du singe; et quand on
saisit sa vraie pensée, on s'aperçoit qu'il n'exclut pas du tout

de notre histoire « l'homme loup pour l'homme », la brute féroce

et avide de Hobbes; mais il n'y voit pas l'homme primitif : c'est

l'homme déjà homme, apte et condamné à la société. Son homme
de la nature se perd dans un lointain plus obscur : c'est le pur
animal, tout à l'instinct, qui n'est pas féroce quand il est repu.

La moralité est une acquisition de l'humanité, éloignée déjà de ses

origines animales et hors d'état d'y retourner ; idée purement
évolutionniste. Dans toutes ces hypothèses, jadis paradoxales, il y
a pour nous plus à réfléchir qu'à mépriser.

Il n'y a, quoi qu'on en dise, rien de sophistique à faire sortir le

socialisme de l'individualisme, et il n'y a aucune contradiction

entre le Contrat social et le tempérament de Rousseau. Au con-
traire, historiquement et logiquement, l'enchaînement est réel et

1. Inégalité.
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nécessaire. I.a dissolulion des groupes naturels ou artificiels qui,

conlfMiaiit l'individu et se contenant les uns les autres, sont enfin

contenus dans TÉlat, est le .<rioin[>lie de l'iinlividualisme, cl <.'fi

même coup, replaçant l'individu dans la situation hypothétirin*'

d'où sort le Contrat social, ne lui laisse d'autre ressource que le

despotisme de tous sur chacun, le socialisme d'Ktat.

Si Rousseau a été inconséquent, ce n'a pas été, individualiste,

d'attaquer la propriété individuelle, et d'écraser l'individu s<fus

l'omniiiotencc de la communauté. L'inconséquence, c'est de pousser

l'individualisme en deux sens aussi difTérents que le sont la JSou-

velle HiHoise et le Contrat. Car, en premier lieu, le don absolu que
les citoyens font d'eux-mêmes à l'État semble être incompatible

avec la forte constitution de la vie morale intérieure; Jamais la

conscience de Wolmar ou de Julie ne saura donner à la volonté

générale, à la loi, un droit absolu de lui prescrire et de la régler :

les dognies de la religion civile ou l'oppriment, s'ils parlent autre-

ment qu'elle, ou n'existent pas, s'ils parlent comme elle. En second

lieu, la famille restaurée sur la vérité par les belles âmes de Julie

et de Wolmar forme un groupe qui s'interpose entre l'État et

l'individu, et la doctrine du Contrat ne subsiste plus dans sa pureté.

El enfin, le type de société auquel appartient la famille restaurée

de Wolmar et Julie, c'est le régime patronal, essentiellement dif-

férent du socialisme égalitaire du Contrat. Cependant il ne faudrait

point trop presser cette contradiction*. Dans le détail de son sys-

tème, dans la pratique, Rousseau nous fournit de quoi la lever.

« Le droit que le pacte social donne aux souverains sur les sujets

ne passe point les bornes de l'utilité publique ^. » Cette sage res-

triction lève bieii des difficultés, si l'on prend dans un sens très

étroit et très haut le mot d'utilité.

Le principe du Contrat, en lui-même, est excellent. Rousseau a

raison : quand jamais un contiat de ce genre n'aurait été fait

entre les hommes, il resterait vrai que ce contrat idéal régit toute

société sans exception. La société, les sociétés sont des associa-

tions pour la conservation et la protection des membres qui les

composent : d'où il suit que jamais gouvernement n'est légitime,

s'il ne prend le bien public pour sa fonction et sa fin uniques.

1. Les deux «eiivres ne se déroulent pas sur le même plan. Dans la Nouvelle

Hélotse, Rousseau fait abstraclion do l'IUal, el ne regarde que I individu, la f;in)ille,

et la société doinostiquo. Sa fable lui fournil le moyeu de lo fciiie avec vraibem-

blauce, puisque lacliou se déroule daus le pays de Vaud; les Vuudoi.-, sujets de

Berue, n'ont pas do vi<; politique. Knliu \Volniar, Saint-Preux cl Julie seraient les

citoyens qu'il faudrait souhaiter à la république idéale, pour que la volonté (géné-

rale y fût toujours pure (II' M.).

2. Contrat social, 1. IV, cU. vjii.
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Aliisi tout despotisme, toute tyrannie, toute oppression sonl

exclues; aucune forme de gouverueinenl n'est condamnée, mais

seulement des procédés de gouvernement. Et en ce sens, la do<:-

trine de la souveraineté du peuple est une vérité incontestable,

comme condamnant et supprimant l'exploitation de tous par quel-

ques-uns ou par lin seul.

Je ne puis m'empècher aussi d'estimer neuve et féconde la façon

dont Rousseau a posé la question sociale : luxe et [jrivalion,

richesse et misère, jouissance égoïste et travail pour autrui, tout

cela dépendant d'un fa'd général, la piopriété, voilà les doux

termes du problème où Rousseau nous ramène constamment, .lo

cherche, parmi les philosophes du xviii'' siècle, quel e>t celui qui

a posé aussi nettement, aussi crûment la question. La plupart de

nos Français s'attardent dans la guerre aux privilèges, où ces

bourgeois réduisent l'inégalité; à Rousseau appartient d'avoir \

crié : le luxe, la richesse, la jouissance sans travail, la propriété,
|

voilà les vrais privilèges, ou plutôt le privilège fondamental. Et

le temps lui a donné raison : car il a vu bien au delà de notre

bourgeoise révolution, qui, à cet égard, n'a été qu'une consoli-

dation de la propriété. De quelque façon que la question doive se

résoudre, il reste qu'actuellement le problème de l'inégalité n'est

plus politique mais social, et tout entier contenu dans le régime

de la propriété.

Rousseau a vu aussi de quels éléments psychologiques se com-
pliquait le problème : d'un côté, mépris, insolence, élégance,

supériorité intellectuelle; de l'autre, envie, amertume, grossièrett,

dégradation intellectuelle. Et ici apparaît la vérité profonde

enfermée dans le paradoxe qu'il soutient contre les arts et les

lettres. Les arts et les lettres, s'ils ne sont pas des agents de cor-i

ruption, sont des facteurs importants de l'inégalité '. Ils mçt-^

tenl entre les deux portions de l'humanité une telle différence de

culture, que les uns et les autres ne se sentent plus de la môme
nature. Leur influence va de pair civec celle des habitudes exté-

rieures, des manières, des façons de vivre; elle est pire encore,

parce qu'elle crée chez les uns une réelle supériorité d'intelligence.

Rousseau a raison : toutes les inégalités politiques et sociales sont

peu sensibles, tant que l'égalité des mœurs et des esprits subsiste.

Là où le noble, le chef, vivent de la même vie, ont les mêmes
idées, la même âme que le vilain ou le sujet, le problème de l'iné-

galité ne se pose pas.

Mais il nous faut passer rapidement. J'effleurerai donc seule-

ment la Nouvelle Héloise, et, négligeant tant de thèses suggestives,

1. Voir p. 880 et la citation de Mme d'i Staël (note 2).
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j'indiquerai seulement les vérités capitales du livre. Rien de plus

profoiui, au point de vue de la vérité, de plus cllicace, au point de

vue de la moralité, que l'idée du renouvellement intégral de l'être

moral, sur laquelle pivote toute l'action du roman. Dans une crise

douloureuse de sa conscience, Julie se relève de sa faute, purifie

son àme, et la crée à nouveau : elle sort de l'église, où on la mène
malgré elle, avec une volonté prête à l'effort moral. Dans la pro-

fondeur de son sens religieux, Housseau a trouvé cette fois le sens

psychologique, qu'il n'avait guère à l'ordinaire. A cette crise tient

toute la vérité du caractère de Julie, si solide sous la phraséologie

du temps . ses luttes, son progrès, ses rechutes, sa quiétude endo-

lorie, font une admirable histoire d'àme. L'autre vérité du livre,

c'est la guerre déclarée au mensonge social : notre société vieillie

vit d'une vie factice, elle s'est fait des sentiments, des jouissances,

m honneur, une morale hors de la vérité; ses préjugés autorisent

le mépris de la vertu plutôt que des convenances. Et le pis est

([u'après avoir demandé à l'homme le sacrifice de sa conscience,

de sa pureté, de sa droiture, elle ne lui tient pas la promesse de

honheur par où elle l'a séduit. C'était une pensée originale et haute

d'essayer de fonder les relations de deux êtres unis par la société

sur la franchise absolue de tous les deux, à l'égard de l'autre et

à l'égard de soi-même.

L'£m(/e, avec toutes les corrections qu'il nécessite, est le plus

beau"," ie plus complet, le plus suggestif traité d'éducation

qu'on ait écrit. Nous devrons y revenir, toutes les fois que nous
voudrons organiser l'ensemble ou réformer une partie de l'édu-

cation. La forme seule est raide, mécanique, artificielle : elle

semble diviser l'âme et la vie en compartiments symétriques par

des cloisons étanches qui ne laissent point de pénétration réci-

proque. Mais il ne faut pas s'arrêter à l'aspect du livre. L'idée

première en est rigoureusement scientifique : si le développement
de l'individu répète sommairement l'évolution de l'espèce, l'édu-

cation de l'enfant doit reproduire largement le mouvement général

de l'humanité. Et ainsi l'âge de la sensation précédera l'âge de la

réflexion; l'éducation physique précédera l'éducation intellec-

tuelle; d'abord nn fortifiera le corps, on aiguisera les sens, et l'on

n'exercera l'esprit qu'au service des sens et du corps : Emile sera

un petit sauvage, robuste, adroit, rusé. L'intelligence aura son
tour : mais on ne peut rien faire de mieux pour elle que de lui

préparer d'abord de bons organes, qui puissent lui fournir toutes
'""* impressions, exécuter toutes les actions dont elle aura besoin.

ijii a coutume de critiquer les scènes machinées par le précep-

teur pour l'acquisition des idées morales et la formation de la

raison; on trouve un peu puérils les moyens sensibles par où Emile
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est conduit aux idées abstraites et aux notions scientifiques. Cepen-

dant de là encore on peut tirer d'excellentes vérités. Rousseau fait

ici une très ingénieuse et, je croiSj très juste application de la logique

de Condillac : on peut le chicaner sur ses exemples, mais il serait

à souhaiter souvent que nous prissions modèle sur lui. Ne pas se

contenter de montrer l'objet, mais conduire l'enfant de la sensation

brute à la notion réfléchie, à la connaissance abstraite; l'exercer

à débrouiller, analyser, interpréter ses impressions, il n'y a pas de

meilleure méthode pour former de bons esprits. Quant aux expé-

riences machinées, ici encore regardons plutôt le mécanisme en

lui-même que les applications fournies par le tour d'esprit roma-
nesque de Rousseau, l/expérience a été le grand maître de l'huma-
nité; et si l'enfant doit parcourir seul toutes lesétapes de l'huma-
nité, il faut l'abandonner aux leçons de l'expérience. Mais parmi
les lenteurs, les incohérences, les maladresses du hasard, il vivrait

toule sa vie avant de s'être instruit. S'il est légitime de le faire

bénéficier des expériences des hommes qui l'ont précédé, n'est-il

pas légitime aussi de régler, de diriger son expérience à lui, de
l'aider à dégager des résultats plus rapides et plus certains? Dans
l'éducation comme dans la science, et dans la morale comme dans
la médecine, la substitution de l'expérimeutalion à l'empirisme est

un immense progrès. 11 n'importe que l'enfant sache l'expérience

combinée par le maître : si elle est simple, sérieuse, claire, con-

cluante, l'enfant se laissera saisir par la vérité des choses mises soùs

ses yeux, et en tirera de bon cœur la conclusion pratique.

Enfin je suis tout à fait de l'avis de M. Faguet, qu'à de certains

moments, dans les civilisations avancées, riches de chefs-d'œuvi'c

littéraires, la meilleure maxime de pédagogie qu'on puisse donner,

c'est d'écarter les livres. Fatalement l'acquisition du « savoir » tend

à prendre dans l'éducation la place que doit tenir la formation du
jugement et du caractère : il est bon qu'un Montaigne et un Rous-

seau nous remettent sous les yeux les fins essentielles de l'éduca-

tion. Nous finissons par oublier d'habituer l'enfant a penser, à

force d'étaler devant lui les pensées des autres; nous l'écœurons

de littérature, et nous n'en faisons même j as un lettré.

La Profession de foi du vicaire savoyard est une partie intégrante,

de ÏÈmile. Il a paru bien bizarre que Rousseau attendît si tard

pour parler de Dieu à son élève, tout à la iin de l'éducation. El

dans la forme absolue de son système, ce parti pris est injusti-

fiable. Mais regardons la réalité des choses : ne faut-il pas attendre

que l'enfant soit un homme, qu'il sache et comprenne déjà bien

des choses, pour poser devant lui la question de croire et de

ne pas croire? Alors seulement il pourra se faire librement sa

croyance ou son incrédulité. Jusque-là il ira dans le sens de ses
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impressions d'eiilance, de ses traditions de famille. Sans doute,

pour le croyant des anciennes églises, la question est inutile, ou

daii;jcreu.se. Mais, de plus en plus, pour notre ànie nourrie de science,

el à qui la science aura dit loyalement ses limites, il n'y aura pas

de culture complète, si une fois au moins en la vie n'a été posé et

résolu le problème religieux : et ce sera en effet l'acte linal de

réducation.

ti, inill;ence me hoiisseau..

Il nous reste à nous rendre compte de l'influence que Rousseau

a exercée. Il a agi sur son siècle à la lois par ses idées et par son

tempérament, et il a déterminé des mouvements considérables,

soit dans la société, soit dans la littérature.

Nous avons vu déjà quelle trace profonde ont laissée ses doctrines

1 politiques et sociales. A mesure que la Révolution usait les systèmes,

dépassait Montesquieu et Voltaire, Rousseau éinergeait. Il a gou-
iverné avec Robespierre. Depuis un siècle, tous les progrès de la

démocratie, égalité, suffrage universel, écrasement des minorités,

Tevendications des partis extrêmes, qui seront peut-être la société

iide demain, la guerre à la richesse, à la propriété, toutes les con-
' quêtes, toutes les agitations de la masse qui travaille et qui souffre

junt été dans le sens de son œuvre.
,'' Et ce même homme a été le vrai restaurateur de la religion :

hier encore on pouvait s'en étonner; mais nous savons aujourd'hui

qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre le socialisme et l'idée chré-

tienne. Le théisme de Robespierre, le culte de 1' « fttre Suprême »,

la reconnaissance légale do l'immortalité de Tàme, c'est le Contrat

social tout pur. Mais c'était chimère d'espérer faire vivre la religion

civile. Le réveil du sentiment religieux ne pouvait se faire qu'au

profit d'une religion traditionnelle.

Jean-Jacques nous apparaît aussi comme le restaurateur de la

jnorale. 11 a très bien senti qu'il était prématuré d'essayer de

i'onder une morale indépendante de l'idée de Dieu; et il a repris

son point d'appui sur la religion. Il a rendu aux hommes le

respect d'eux-mêmes, le souci de la perfection intérieure. Mais,

de plus, il a tenté une réforme sociale de la plus grande conséquence.

La famille se dissolvait : il a travaillé à la resserrer. Il a prêché la

sainteté du mariage, le devoir réciproque des époux. On riait de

l'adultère, il a osé en faire une grosse affaire. Les enfants étaient

élevés hors de la présence dos parents, sans affection, sans soin,

sans surveillance. Il a rappris aux -mères à aimer, à se donner : il

en a fait dos nourrices, fl a (licté aux pères comme aux mères leur

devoir : il leur a proposé l'éducation des êtres qui leur devaient la
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vie et en qui reposait la destinée de rhumanilé future comme une

matière de graves soucis et de constante attention. 11 a mis le

bonheur dans la vie de famille, sérieuse et tendre. Les autres phi-

losophes prenaient aisément leur parti de toutes les atteintes que

la mode et les mœurs donnaient à l'élernelle morale . (f est Thon- -

neuE. de Jean-Jacques davoir jeté les hauts cris.

tyi Rousseau s'est défié de la raison, il a donné cours à son senti-

j
ment. Il a fondcT toute sa politique, toute sa religion, toute sa

I
morale sur rinstind et réniolion. Kt ce qu'il était, il a aidé lo

public à le devenir. 11 a aidé les âmes de nos Français à opérer

une conversion dont ils avaient le besoin et qu'ils n'arrivaient pas'

à faire : rassasiés de raisonnement, d'abstraction et d'analyse, des-

séchés, vidés par un excès de vie intellectuelle, ils ont senti revivre

leur cœur au contact du cœur de Rousseau; ils ont demandé au

sentiment les certitudes et les jouissances, que l'intelligence n'était

pas capable de leur donner.

Avec Jean^acques, notre littérature refait en sens inverse le

chemin qu'elle avait parcouru depuis le xvi<^ siècle : du lyrisme

elle avait passé à l'éloquence, et de l'éloquence à l'abslraclion scien-

tifique. Rousseau la ramène à l'éloquence, et dans l'éloquence

même il fait éclore des germes de lyrisme.

^ C'est un merveilleux orateur, comme il n'y en a pas eu depuis

Bossuet. 11 a ïa logique serrée, impérieuse, qui pousse le raisonne-

ment aux dernières et plus surprenantes conséquences, et nous

impose les conclusions qui nous révoltent. Mais cette logique n'a

y pas la froideur de l'argumentation scientifique. Les objets auxquels

elle s'applique ne sont pas, d'abord, susceptibles de preuve rigou-

reuse; les faits y échappent à la vérilication, les principes à la

démonstration. Et puis, ils sont objets de foi et d'amour. De là

l'émotion, la passion; elle enveloppe le raisonnement, elle est le

véhicule de la persuasion. Cette flamme, cette fougue font la/

puissance de Jean-Jacques : il est notre grand, notre unique ser-/

monnaire du xviii'' siècle. Il a la phrase oratoire, ample, réson-

nante, qu'il faut lire ou entendre lire à haute voix; et voilà la pre-

mière fois que nous avons à faire cette remarque sur un écrivain

du xviiie s-iècle. Notre goût fait aujourd'hui quelques réserves : il y
a trop de tension, trop d'élan, trop d'effusion; l'émotion est trop

complaisamment projetée au dehors, filée ou soufflée. C'est la

mode du siècle, et Rousseau n'y a pas échappé. Cependant, dans

• l'ensemble, son éloquence est sincère et chaude , son style est d'une

matière solide et d'un beâQ timbre. Rousseau n'est pas un impro-

visateur; les phrases s'arrangent lentement dans sa fête : il tra-

• vaille, corrige, polit avec un soin d'artiste qui achève de le mettre

à part parmi ses contemporains.
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Mais cette éloquence n'a tant de prise sur les âmes que par ce

qu'elle enveloppe et communique d'cmolion lyrique. Si la carac-

téristicpie du romantisme est d'être lyrique, et si l'essence du

lyrisme est l'individualisme, nous voyons du même coup d'où sort

le lyrisme de Rousseau, et comment le romantisme y a en quelque

sorte sa source. Ce grand orateur, au lieu de chercher dans la raison

universelle les matières de son raisonnement, les extrait de son

moi le plus intime et le plus sin;-'ulier : il transpose en arguments,

w'' en systèmes toutes les passions, toutes les vibrations de son cœur.

11 serait facile de dégager des écrits de Rousseau les thèmes éter-

nels du lyrisme : à l'occasion de sa vie, il agite tous les problèmes

de la destinée humaine, il ressent toutes les inquiétudes métaphy-

siques que les hasards de l'exislence font surgir au fond des cœurs.

En laïcisant la religion, il laïcise du même coup l'inspiration lyrique,

iusque-là presque enfermée chez nous dans la méditation reli-

gieuse. Son roman de la Nouvelle Héloise est tout à fait lyrique de

conception et d'exécution. Julie et Saint-Preux, c'est Mme d'Hou-

detot et Jearl-Jacques; mais c'est aussi une jeune fille, un jeune

homme quelconque, ce sont moins des caractères, que des états

d'àme très, généraux, « Un jeune homme d'une figure ordinaire, rien

de distingué; seulement une [)hysionomie sensible et intéressante »,

une jeune fille « blonde; une physionomie douce, tendre, modeste,

enchanteresse », voilà les figures, et voilà les caractères. Et leurs

amours se développent en émotions poétiq^ues plutôt qu'en ana-

lyses psychologiques : rien de plus édifiant à cet égard que la pro-

menade à la retraite de Meillerie'; les impressions des deux

amants sur ce lac, parmi ces rochers qui ont été témoins de leur

passion maintenant assagie, épuisée, toujours délicieuse, cette joie

mêlée d'un sentiment mélancolique de l'iriéparablc écoulement

des choses et de l'être, c'est le thème, et plus que le thème, du

Lac de Lamartine. Diderot nous offrait quelques saillies : mais ici

dans cette lettre, Rousseau a écrit d'un bout à l'autre l'un des plus

émouvants poèmes d'amour que nous ayons en notre langue, le

poème des souvenirs et des regrets.

Rousseau, on le jait, fut incurablement romanesque. Mais cette

forme romanesque de son àmc, c'est un subjectivisme effréné, qui

le rend incapable de s'asservir à aucune réalité, de la regarder de

sang-froid pour la rendre telle ([uelle. Rousseau s'assimile tout le

monde extérieur, il voit tout selon son humeur du moment, et il

ne cherche pas à saisir l'objet à travers sa sensation : il ne peut pré-

senter que cette sensation mémo. 11 a noté que la nature changeait

avec lui, c'est-à-dire que, restant la même, elle lui apparaissait dif-

1. 4« partie, lettre 17,
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férente lorsqu'il n'était plus le même r et ainsi il a été un grand
docteur de relativité. Mais cette tyrannie de la sensation person-
nelle fait une nature de poète; et les Confessions où Rousseau a
prétendu faire l'histoire de sa vie sont un pur poème, par la per-
pétuelle transfiguration du réel. Lamartine n'a pas été plus impuis-
sant à se raconter exactement que Rousseau ne l'est dans les

Confessions. On l'y surprend à chaque page en flagrant délit de
mensonge, je dis de mensonge et non pas d'erreur; et le livre, à
tout prendre, est d'une brûlante sincérité. C'est que cette siacérité

ne tient pas aux faits, elle est dans l'émotion même qui les altère

ou les suppose : avec des débris incomplets de réalité, des traces

confuses de sentiments, Rousseau reconstruit le poème de son exis-

tence. Jamais àmo n'a plus superbement joui d'elle-même, par une
étrange et illimitée puissance d'objectiver toutes les représentations

qu'elle excitait tumultueusement en elle. D'un bout à l'autre de ce

livre écrit eu prose, la « préparation » ou, si je puis dire, la

« manutention » des réalités extérieures ou mentales est précisé-

ment la même que nous retrouverons chez les lyriques de notre
siècle.

Comment se fait-il donc qu'un art réaliste puisse se réclamer
aussi de Jean-Jacques, même de sa Nouvelle Héloise, et surtout de
ses Confessions'}

Il est certain qu'il y a dans certaines parties de son œuvre une
poésie domestique, telle que peut l'aimer un réalisme non pas.

«cruel », comme le nôtre s'est trop souvent piqué de l'être, mais
sympathique au contraire à l'homme, comme l'ont été plus que
nous les étrangers. Anglais, Russes, Norvégiens. Il a certainement t

passé quelque chose de Rousseau dans George Eliot. Rousseau
peint avec attendrissement la simplicité de la vie de famille dans^
les classes moyennes, tout le tracas vulgaire et charmant du
ménage, les lâches journalières de la maîtresse de maison et de
sou monde, la propreté, l'ordre, l'aisance large et hospitalière

d'une maison bourgeoise ', la gaieté des vendanges, l'intimité des
veillées. Cet intérieur de Julie, cette maison champêtre, avec son
pressoir, sa laiterie, ses noyers, sa basse-cour, toute cette vie

bruyante et joyeuse, les coqs qui chantent, les bœufs qui mugis-
sent, les chariots qu'on attelle, les ouvriers qui rentrent, voilà du
réel, que Rousseau détaille complaisamment dans sa pittoresque

familiarité. Une bonne partie des sujets d'estampes qu'il a indi-

qués pour l'illustration du roman, sont des scènes de la vie bour-
geoise, curieusement exactes bien que sentimentales. Il a souvent
rêvé d'une « petite maison blanche aux contrevents verts », avec

\. Nouvelle Héloïse, 4» partie, 1. 11 ;
5" p., I. 2 et 7.
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dos vaches, un polaf,'er, une source : voilà où son ame respi-

rerait avec délices. Son séjour à l'Ermitage est une idylle K'alisie,

et les Confessions abondent en petites sc»*nes du même f^oùl, un
dîner chez un paysan, le passa^'e d'un ^ué, une cueillette de

'•crises : ce sont les faits les plus insijinifiants de l'ordre commun,
dont le sentiment de Rousseau i'ait des tableaux exquis.

^ Mais Jean-Jacques a été surtout un {j;rand peintre de la nature.

Il en a rendu certains aspects avec puissance. Il avait en face d'elle

la plus délicate sensibilité, et d'elle il a tiré les plus vives, les plus

jpures joies de son âme. Aussi l'a-t-il mise dans son œuvre a la

;jiacr d'honneur; et, dans le sens particulier où nous prenons ici

le mot, on peut dire qu'il a ramené son siècle à la nature. U lui a

dit la splendeur des levers du soleil, la sérénité pénétrante des

nuits d'été, la volupté des grasses prairies, le mystère des grands

bois silencieux et sombres, toute cette fête des yeux et des oreilles

pour laquelle s'associent la lumière, les feuillages, les fleurs, les

oi-eaux, les insectes, les souffles de l'air. U a trouvé, pour peindre

les paysages qu'il avait vus, une précision de termes qui est d'un

.i.itiste amoureux de la réaJiié des choses^

Il a découvert à nos Français la Suisse et les Alpes, les pro-
fondes vallées et les hautes montagnes; tantôt il a peint les vastes

l'Crspectives, tantôt les paysages limités. '1 ne s'est pas élevé jus-

qu'aux glaciers : il a l'âme tendre et douce: il aime la belle, non
l'ellrayante nature, il aime surtout la nature que son Ame peut

absorber ou contenir, celle qui la réjouit et ne l'écrase pas.

» Avant Rousseau la nature n'avait guère tenu de place dans la

' littérature. 11 l'y établit en souveraine : elle y devient objet d'étude

et d'expression*. C'est l'indice d'un grave changement : c'est

.^.fini de la littérature psychologique. Tant que l'homme seul était

la matière du livre, on le prenait par le dedans : maintenant la

nature partage avec lui l'attention de l'écrivain, et il s'ensuit que,

ie prenant avec la nature, on le prend dans la nature, c'est-à-dire

par le dehors. La littérature sera donc pittoresque désormais

( plutôt que psychologique : même pour décrire l'dme, elle regar-

dera le corps. Rousseau voit Julie blonde, et Claire brune; qu'on

change la couleur des cheveux de ces femmes, toute la conception

du roman est brouillée. Cette forme de vision artistique est étroi-

1. M. D Mornel a montré que le mouvement qui ramcue la sociélé à la rature
était antérieur à Rousseau. Le premier, il u traduit puissamment en expressions

littéraires les aspirations et les ponts qui déjii modifiaient li>s linbiludes pratiques

de la vie. Mais surtout li; premier, avec une intensité exlraoïdinaire, il a lié la

nature à l'àme, il a projeté dans ses paysages tous I(m fiissDUS et les Irausporls de
sa sensibilité. U a expriuié et amplifie ses étais de i-.uDïCienco par ses tableaux du
monde extérieur. Il a L-réé en un mol le paysage seiilimental {II' éd ).
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tement dépendante du sentiment de la nature : car celui qui s'ai-

rête à noter les Ibrmes des choses extérieures, les fines iiiipro-

sions qu'elles apportent à l'àme, est un homme en qui la sensaliun

prévaut sur rinlelligence, un homme au moins qui n'estime pas

l'aclivité des sens inférieure en dignité à celle de l'esprit. Ainsi la

représentation du monde sensible devient la fin immédiate du
travail littéraire, de préférence au monde intelligible, qui s'expri-

mera lui-même à travers le premier, et en relation avec lui.

L'imagination de Rousseau, qui déforme tout, n'a point, en

somme, déformé la nature. Il a romancé les faits de sa vie, les sen-

timents de son cœur, il a romancé sa vision de la société : il a repré-

^senté fidèlement la nature. C'est qu'elle le satisfaisait plemement:
elle n'avait besoin que d'être, pour lui donner des jouissances : ici,

par conséquent, sa sensation coïncidait toujours avec l'objet, et

la diversité de ses seusations successives ne faisait l'effet que d'un

changement d'éclairage.

i Par le lyrisme et par le pittoresqu e,. Rousseau rétablît l'art

Mans notre lîrté'rature : ces émotions qu'il rend, ces tableaux qu'il

peint, cela n'est plus soumis à la loi du vrai; tout cela doit s'or-

donner s"elon la loi dîrBréïïir,'crii~cafactère esthétique. Les moyens
s'approprient à la fin";" tS'^yle algébrique n'est plus de mise, il

faut que par-dessus les valeurs intelligibles il recharge les valeurs

isensibles : on s'achemine ainsi à une révolution dans la langue'.

Tout se mêle encore dans Rousseau, le moi et la nature, l'abs-

traction et la sensation, la logique et la passion, l'éloquence, le

roman, la poésie, la philosophie, la peinture. 11 nous prend par

toutes nos facultés : en politique, en morale, dans la poésie, dans

le roman, on le trouve partout, à l'entrée de toutes les avenues
du temps présent.

1. Sur le rythme de la phrase dans la Nouvelle Héloïse, voyez G. Lan«on, lArl
ie la Prose.



CHAPITRE Vï

a LE MARIAGE DE FIGARO *

Diiïiision de l'esprit philosophique : salons, gens du monde et Tem-

mes. Mélanges de doctrines cl de tendances. Indices de l'opioion

publique : le coup d'État Maupeou ; le Mariage de Figaro. —
2. Beaumarchais: l'homme: les Mémoires contre Goëzman. — 3. Lel
Barbier de Séville; banalité du sujet, originalité de la pièce. L'es-

prit de Beaumarchais : verve et réflexion. Impertinence provo-

cante. — 4. Le Mariaf/e : développement des types du Barbier.

Valeur et sens politique de la pièce : image de l'état d'esprit de la

société française après la prédication philosophique. Importance
littéraire de la forme de Beaumarchais.

1. DIFFUSION DE L'ESPRIT PHILOSOPHIQDK.

La difrusion des doctrines philosophiques à travers la société

française se fait avec une prodigieuse puissance. Nous n'avons

qu'à jeter un regard sur la société, pour constater le progrès des

idées nouvelles.

La maréchale de Luxembourg donne le ton au grand monde :

elle protège Rousseau. Mme du DefFand * a un salon très aris-

t. Mlle do Viohy Chamrond (1697-1780) épousa lo marquis do Deffand. Elle fut do
la petite cour de Sceaux, et très liée avec MmcdeStaaI. En 1747, elle prit un appar-
tement au couvent de Saint-Joseph, rue Saint-Domitiique. Devenue avouple, elle prit

pour lectrice Mlle de Lcspinasse, à qui elle no pardonna point d'avoir charmé par

son esprit beaucoup de ses amis. En 170fi, elle rencontra Horace Walpole, qui avait

vingt ans de moins qu'elle, et qui se sentit un peu embarrassé de cette profonde ten-

dresse qu'il inspirait à une sepluagonaire. Elle eut avec Voltaire, qui redoutait son

esprit, et dont elle aimait l'esprit, une très intéressante correspondance. — Éditions :

Correspondance complète de Mme la marquise <ln Deffand avec ses amis, publ. p.

M. de Lescure, Paris, 2 vol. in-S, 18(55; Correspondance inédite de Aime du Deffand,
(ubi. p. le marquis do Saiut-Aulaire, Paris, 2 vol. iu-S, 1859.
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tocratique; surtout depuis 1763, où Mlle de Lespinasse emmène
Daleinbert et les autres philosophes; elle hait la secte encyclopé-

dique. Sa grande amie, la délicieuse duchesse de Choiseul, vit à

la cour, et ne fait pas des gens de lettres sa société. Ces femmes,

pourtant, sont « philosophes » : elles se passent de Dieu avec séré-

nité. Le xvni*^ siècle a créé le type de la femme absolument, pai-

siblement irréligieuse.

Mme Geofîrin ' donne de petits soupers aux duchesses : elle

a un diuer pour les artistes, un diner pour les littérateurs. Ceux-

ci avaient parfois d'inquiétantes conversations; elle y coupait

court d'un sec « Voilà qui est bien ». Mais cette bonne bourgeoise,

esclave de la mode, s'estimait obligée d'ouvrir son salon à la phi-

losophie : tant la philosophie était puissante alors.

Il y avait plusieurs maisons où elle se trouvait chez elle : chez

Mme d'Épinay *, chez le baron d'Holbach, qui encourageaient

toutes les hardiesses, chez Mme Necker*, une bonne et intelligente

femme sous son air un peu gourmé d'institutrice protestante, chez

Mme Suard, la dévote de Voltaire. Mais le plus célèbre et le plus

influent des salons philosophiques fut celui de Mlle de Lespi-

nasse *, l'ancienne lectrice de Mme du Deffand. Après leur brouille

en 1763, elle se retira dans son petit appartement de la rue de

Bellechasse, où elle donnait à causer tous les jours. Daicmbert,

Turgot, Condillac, Condorcet, Suard, le duc de la Rochefoucauld,

étaient ses amis particuliers et assidus. Une foule de grands sei-

gneurs, tous les étrangers illustres la visitaient : mais il fallait, pour

être accueilli, être homme de progrès, détester le despotisme,

adorer l'Angleterre et la liberté.

Dans les salons, cela se conçoit, domine J'influence encyclopé-

dique et voltairienne; Mme du DelTand écrit à Voltaire : « Il

n'y a que votre esprit qui me satisfasse », et Mme de Choiseul

le pense. Elles ne voient dans Rousseau qu'un charlatan et un

1. Mme Geoff: n (1699-1777) esl une boone bourgeoise qui, mourant d'envie d'avoir

un salon, réust t à capter celui de Mme de Toncin, dont elle hérita. Coii-espon-

dance inédite du roi Stan. Aug. Ponialows/ci et de Mme Geoffrin, Paris, ia-8, 1878.

2. Mme de la Live d'Epinay (1726-1783), femme d'un fermier général, logea Jean-

Jacques à l'Ermitage; Grimm remplaça Rousseau dans son amitié. Elle eut une cor-

respondance suivie avec Galiani quand celui-ci eut quitté la France.

A consulter : L. Perey et G. Maugras : la Jeunesse de Mme d'Epinay ; les dernières

années de Mme d'Épinay, 2 vol. in-8, Paris, 1883.

3. Suzanne Curchod de Nasse (1739-1794) épousa Necker en 1764. — Mme Suard,

née Panckoucke (1750-1830), eut un salon très fréquenté par les encyclopédistes au.\

approches de la Révolution.

4. Mlle de Lespinasse (17^(2-1776). Il faut noter le goiit de cette àme passionnée
pour la musique. — Éditions : Lettres de Mlle de Lespinasse, éd. Asse, Paris, in-12;

Lettres inédites de Mlle de Lespinasse à Dalembert et Condorcet, publ. par Ch. Henry,
Paris, Charavay, in-8.
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rhéteur. Copcndanf Rousseau pénètre dans les âmes, en dépit de
l'obstacle que lui oppose l'incurable esprit du monde. La plupart

des esprits mêlent confusément, sans distinguer, Diderot, Vollairo

Rousseau, et se font un amal^'ame d'id'^es hétérojL;f'nes, dont l'unité

réside dans la commune propriété de dissoudre l'état présent de
la société. Dans ce mélange, la part de Rousseau est belle. Il a eu

l'estime du marquis de Mirabeau : il sera le maître de son fils,

qu'ilenivrera do ses principes et de son éloquence. Le prcniitT acte

(l'écrivain et de penseur que lit Mme do Staël fut im Imfnin.iire

à Rous^^eau (1788). De son vivant mémo, Rousseau dirige dos enn-

sciences; ses lettres en font foi. Un abbé, une actrice de l'Opéra,

une bourgeoise de province le consultent sur la façon et les

moyens de régler leur vie. Des mères emmènent leurs poupons à
l'Opéra, et s'étalent dans leur fonction grave de nourrices.

De Jean-Jacques surtout procède cet enthousiasme, cet allen-

drissement universels qui embellissent les derniers jours de l'an-

cien régime, et semblent fondre toutes les haines, tous les égoïsmes
dans une commune ardeur de réforme et de philanthropie; la vie

mondaine devient plus intime, moins cérémonieuse, élimine la

'représentation au profit du plaisir '. Le siècle tournera à l'idylle :

notre beau monde traduira en sentiments et en pittoresque d'opéra-

comique le goût de l'innocence ri^stique et de la belle nature que
lui aura inoculé Rousseau. Ce ne seront plus, au lieu de nos

sévères jardins français, que parcs à l'anglaise, pelouses, perspec-

tives adroitement ménagées, ponts rustiques, grottes artiHcielIes,

lacs et rivières d'ornement, montagnes en miniature couronnées

de temples grecs dédiés à l'amour ou à l'amitié, propres bosquets

dans l'ombre desquels se dérobe une statue sentimentale ou quelque
autel symbolique. Marie-Antoinette, dans son cher Trianon, en robe

de linon, en lichu de bergère, vaque aux travaux de sa laiterie,

de sa bergerie. Une fraîcheur réelle de sentiment s'épanouit à tra-

vers toutes les niaiseries de ce rococo.

Mais à mesure que l'on sort du grand monde, et que l'on des-

cend vers le peuple, les choses deviennent plus sérieuses. On ne

joue plus avec le sentiment : il emplit l'âme, il la brûle. Là-haut

les idées sont le divertissement des esprits : ici, elles en sont la

nourriture, l'espérance; elles donnent une raison de vivre; ici,

Voltaire perd, et Rousseau gagne. C'est Rousseau qui est le con-

solateur de toutes les âmes fières du Tiers État que l'inégalité a

froissées : d'un Barnave, qui se souvient d'un affront fait à sa

mère au théâtre par un gentilhomme, du temps (ju'il était tout

1. Voirie petit tableau d'Olivier au Louvre, i'ne réunion chez lu prince de Conti

au Temple
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enfant, d'un Marat qui réfute Helvélius et Condillac, et qui com-
mente le Contrat social dans les promenades publiques devant des

auditeurs enthousiastes. Nous avons un témoin de cette prodi-

gieuse pénétration de Rousseau jusqu'aux dernières limites de la

bourgeoisie : la fdle d'un maître graveur pour bijoux, Mlle Phli-

pon, celle qui sera Mme Roland ', s'en va rue Plàtrière avec sa

bonne pour essayer de voir l'écrivain éloquent qu'elle adore, et se

fait éconduire rudement par Thérèse Levasseur. Une amie lui fait

cadeau des œuvres complètes de Jean-Jacques : elle passe la nuit

à relire ces chefs-d'œuvre qu'elle connai-fe- si bien, et se retrouve

au matin dans %on fauteuil, baignée de larmes délicieuses. Et,

toute »a vie, Mme Roland sera la femme selon Jean-Jacques, aussi

bien dans sa façon de faire la lessive ou la vendange, que dans

ses plans de réforme et de gouvernement. Mirabeau, Mme de

Staël, Marat, Mme Roland, ces quatre noms nous font mesurer

l'action efTeclive de Rousseau.

Quelques événements indiquent à quel ton les esprits sont montés.

Le <* coup d'Élat Maupeou », qui supprime les Parlements, nous

découvre jusque dans les cercles les plus aristocratiques une sin-

gulière exaltation de libéralisme politique. Nous avons des lettres

de Mme^d'Épinay, de la comtesse d'Egmont et de Mme Feydeau

de Mesmes, qui respirent la haine du despotisme, et presque de

la royauté. Le mépris de Louis XV et de ses tristes enfants est

plus profond chez de grandes dames comme Mmes d'Egmont et

lie Boufflers qui écrivent à un roi, que chez la petite bourgeoise,

Mlle Phlipon. Mais il y a un jour où se ramassent dans une explo-

sion unique tous les sentiments de toute nature, moraux, politiques,

sociaux, que l'œuvre, des philosophes avait développés dans les

cœurs, joie de vivre, avidité de jouir, intense excitation de l'intel-

ligence, haine et mépris du présent, des abus, des traditions, espoir

et besoin d'autre chose : ce jour de folie intellectuelle où toute la

société de l'ancien régime applaudit aux idées dont elle va périr,

c'est la première représentation du Mariage de Figaro (27 avril 1784).

1. Marie-Jeanne Phlipon ff754-179:i), fille d'un maître praveur pour bijoux, étuis et

dessus do montre, épouse Roland en 1780, va liahiler la province, revient à Paris

on 1791, et meurt sur l'échafaud le 8 nov. 1793. — Éditions : Lettres autographes de

Mme Roland adressées à liancal des Issarts, Paris, in-8, 1835; Lettres aux demoiselles

Caiinet, Paris, 2 vol. in-8, 1841 •. Étude sur Mme Roland et son temps, suivie des let-

tres de Mme Roland a Buzot, par C. Dauban, 1864; Lettres de Mme Roland, p. p.

Claude Perj'oud, 2 vol., 19001902, Mémoires (\" éd. : Appel à Timpnrtiale posté-

rité par la citoyenne Roland, pahl. par Bosc, Paris, an III), éd. Perroud, 2 vol , 1^05.

Roland et Marie l'hhpon, Lettres d'amour (1777-1780), p. p. Cl. Perroud, 1909.



808 LES TEMPÉRAMENTS ET LES IDÉES.

2. BEAUMARCHAIS.

L'auteur dn la pièce • est lui-mOmc une dos plus extraordinaires

expressions du siècle. Dans un monde assujetti à la hiérarchie, où
tous les compartiments sociaux suhsislent encore, Heaumarchais
nous fait assister au puissant et drolatique jaillissement de son

individualité, qui passe par-dessus toutes les barrières et s'ouvre

tous les mondes. Il part d'une boutique de la rue Saint-Denis;

1. Biographie : Pierre-Auj^uslin Caron,n6 à Paris le 2i janvier 1732, fils d'un hor-

loger, applique fi'abord son esprit d'invention à l'horlogerie. Il acquiert en 1755

une ch.irge de contrôleur dans la maison du roi, devient maitre de harpe de Mes-

dames ûlles de Louis XV, puis s'anoblit en achetant le titre de secrétaire du roi (17C1).

Pâris-Duverney l'intéresse dans quelques affaires, notamment dans une exploitation

de forêts en Touraine. 11 achète l'office de lieutenant général des chasses au bailliage

et capitainerie delà Varenno du Louvre. Il était allé en Espagne (1761) pour défendre

une de ses sœurs abandonnée par un certain Clavijo : de cette aventure il tire son

premier drame, Eugénie (1767), suivi bientôt des Deux Amis (1770). 11 s'était marié

deux fois, avec deux veuves, en 1757 et en 1768, et les avait perdues après un an et

deux ans de mariage. En 1770 commencent les procès qui vont lui donner la gloire :

à propos de son règlement de comptes avec Pâris-Duverney, mort le 17 juillet 1770,

le comte de la Blache, petit-neveu et héritier du vieux banquier, accuse Beaumar-
chais de faux et lui réclame 139 tXK) livres : il perd en première instance, gagne en

appel, et enfin, après cassation de l'arrêt d'appel, perd définitivement' il est débouté,

condamné sur tons les points, et en outre à des dommages-intérêts pour raison de

calomnie. Entre temps Beaumarchais s'est mis sur les bras une affaire avec le duc

de Chaulnes, qui l'a insulté, assommé, et qui, pour éviter un duel, le fait envoyer au

For-l'Évê^ue. Il se fait un autre procès contre son rapporteur dans l'affaire La

Blache, contre le conseiller Goëzman (1773). Cependant il fait jouer son liarbier de

Séville (1775), écrit son Mariage de Figaro, qui ne sera joué qu'en 178-4. Il court

tous les chemins de l'Europe, chargé de missions secrètes en Angleterre, en Hol-

lande, en Allemagne, pour procurer la suppression de pamphlets injurieux à Louis XV
ou à Marie-Antoinette. Il entre en querelle avec les comédiens sur la question de

ses droits d'auteur (1776), et provoque l'union des auteurs dramatiques pour la

défense de leurs intérêts. Il est à la tête de l'édition des œuvres de Voltaire qui se

public à Kehl. Il se charge, avec l'assentiment cl l'appui du ministère français, do

fournir des armes aux insurgents américains, et reste, pour de fortes sommes, créan-

cier des États-Unis. Après le succès du Mariage, il est mis pour quelques jours à

Saint-Lazare, sans raison sérieuse, cl relilchc de même. Il entre dans une Compagnie

des eaux de Paris, affaire qui In met aux prises avec Mirabeau; puis il se lance

en chevalier généreux dans l'affaire Kornman, où il ne retrouve pas le succès des

Mémoires contre Goëzman. Il fait jouer en 1787 l'opéra philosophique do Tarare,

en 1792 la Mère coupable. La Révolution le trouble, le dépasse, le ruine, le

persécute : on le trouve chargé d'un achat de fusils en Hollande, puis emprisonné

à l'Abbaye; il est à la fois agent du comité de Salut public et traité comme émigré;

sa famille est arrêtée, ses biens confisqués. Il vit quelque temps à Hambourg,

rentre on France en 1796, ot meurt en 1799.

Éditions : Œmrres complètes, éd. Gudin de la Brenellerie, Paris, 7 vol. in-8, 1809.

— A consulter : L. de Loménio, Beaumarchais et son temps, Paris, 1856, 2 vol.

in-8. E. Lintilhac, Beaumarchais et ses ceuwps, Paris, 188'». in-8; Beaumarchais inédit,

Uev. des Deux Mondes, 1" mars 1893. A. IJallays, Unaumarchais, Hachette, ia-lfl, 1697.
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et le voilà tour à tour horloger, musicien, officier de la maison du

roi, gentilhomme, agent demi-policier demi-politique, homme de

finance, négociant, homme de lettres : égal à toutes les affaires

par son esprit, à toutes les conditions par son impertinence, empri-

sonné, calomnié, déshonoré, réhabilité, applaudi, populaire, illus-

tré, envié, plaint, jamais sérieusement respecté, ni simplement

considéré. C'est une nature complexe, agissante, sensible, joyeuse,

courageuse, tapageuse, un mélange inimaginable de polissonnerie

et de fierté, de rouerie et de générosité, de puffismc et de candeur,

de bouffonnerie et d'enthousiasme, l'original authentique de Figaro,

mais un original plus intéressant, plus riche, plus sympathique

enfin que la copie et plus estimable. Car Beaumarchais, en vrai

fils de son siècle, trouva le secret d'unir Texcellence du cœur à l'im-

moralité foncière. Il eut la vraie bonté, la vraie sensibilité, celle

qui ne s'évapore pas en phrases et en larmes, qui est dans le

cœur, arme le bras, délie la bourse : il fut le meilleur des fils, des

frères, des pères. Il donnait son argent comme il le gagnait. Ce

maître intrigant, ce hardi brasseur d'affaires, peu scrupu4eux sur

les moyens, fut mêlé dans bien des scandales, et n'y parut jamais

que comme dupe : c'est cela qui le relève; et il le savait bien, le

drôle, il avait assez d'esprit pour cela.

Dans cette vertigineuse existence, les succès littéraires sont

de courts épisodes. Le hasard d'un procès, un incident ridicule

révèlent au public le génie de Beaumarchais, que ses médiocres

drames n'avaient pas fait percer. L'affaire La Blache venait en

appel devant le Parlement Maupeou (1773) : le rapporteur était

le conseiller Goëzman, mari d'une assez jolie femme qui aimait les

cadeaux. Beaumarchais donna douc 100 louis, une montre enrichie

de diamants, et il ajouta quinze louis qu'on lui demandait pour le

secrétaire. Malgré ces raisons, Goëzman conclut contre lui : la

dame alors restitua les 100 louis et la montre, mais, par une fan-

taisie bizarre, elle s'obstina à retenir les quinze louis du secrétaire,

à. qui elle ne les avait pas remis. Beaumarchais réclame;

Mme Goëzman nie d'avoir reçu les quinze louis. Beaumarchais se

fâche; le conseiller apprend l'affaire, essaie de faire mettre le plai-

gnant à la Bastille par lettre de cachet, et, n'y ayant pu réussir,

lui intente un procès en tentative de corruption et calomnie.

Beaumarchais est alors dans une situation critique : il sort à

peine du For-l'Évéque ; l'arrêt d'appel dans l'affaire La Blache l'a

condamné; ce n'est pas la ruine, c'est l'infamie, puisqu'il ne peut

perdre son procès sans être reconnu pour faussaire. 11 semblait

un homme fini : il se relève par quatre merveilleux Mémoires, qui

iiionl des chefs-d'œuvre d'adresse et d'audace, de dialectique,

d'ironie, de toutes les sortes d'esprit. Je ne veux pas écraser cette
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jnlie chose sous le souvenir des Provinciales : la disproportion esl

trop Forte, et la #,'aieté des Mémoires a plus de mousse que de

corps; ils raan(|ueiil par trop d'iuléiùt universel et humain. Brau-

marchai- a pris le public par son faible, par l'amour des person-

nalités, de la satire anecdoti([ue l'I individuelle. C'est là, mieux que
dans ses deux larmoyants drames, que son ^énie dramatique .se

révèle. II invente des dialogues qui sont d'un excellent style

de comédie. Surtout quand il raconte ses confrontations avec

Mme Goëzman, une jolie petite sotlc, étourdie, impudente, men-
teuse, frivole au point de ne pas se douter de rimportance morale

de l'escroquerie qu'elle .s'est permise, se fâchant dés que son adver-

saire lui rive son clou ou la force à se couper, soudain radoucie

par un madri^'al dont elle ne sent pas la secrète impertinence :

ces scènes sont charmantes, et d'une irrésistible drôlerie. D'autre

part, il n'y a pas de satire plus ingénieuse, plus cin;.;lante que la

prière à 1' « Être des êtres », lorsque le malheureux plaideur lui

demande précisément les plats et maladroits adversaires que sa

Providence lui a donnés. L'effet des M&moires fut immense. Collé,

qui n'a pas le tempérament admiratif, fait de l'auteur à la fois

uft Horace, un Juvénal, un Fénelon, un Démosthène. Beaumarchais
fut blâmé par le tribunal, c'est-à-dire dégradé de ses droits civils :

mais l'opinion publique lui fit un véritable triomphe. Il avait eu

la chance devenir à point : on lui savait un gré infini d'avoir éfé si

amusant contre les juges du chancelier Maupeou, et les nouveaux
Conseils en restèrent absolument déconsidérés.

3. « LE BARBIER DE SÉVILI.E. »

Quand éclata l'affaire Goëzman, Beaumarchais avait une pièce

reçue à la Comédie-Française : c'était le Barbier de Séville, parade
écrite f)our la société d'Étiolés, puis opéra-comique, et enfin

comédie en quatre actes. Dans le succès de ses Mémoires, enivré

d'êlre l'homme qui occupe tout Paris, il étire sa pièce en cinq

actes, il y verse toute sorte d'épigrammes et de bouffonneries; il

en met tant, que la pièce tombe, le 27 février 1775 : rapidement
il retranche »oute cette végétation parasite, et la pièce, ramenée à

ses quatre actes, se relève. Il avait pris un vieux sujet, le sujet

pour ainsi dire essentiel et primitif de la Comédie-Italienne : le

tuteur faisant oflicc à la fois de père et de rival, la pupille, l'amou-

reux, le valet. 11 était remonté jusqu'à Scarron, et il avait recueilli

de Molière à Scdaine une foule de Irnits, de mots, d'effets appar-
tenant à ce thème excellent et banal. 1) avait fait une pièce char-
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mante et originale. Enfonçant dans la voie indiquée par VÉrole

des feinmrs, il avait fait du tuteur tout le contraire d'une ganache,

un homme alerte, rusé, défiant, impossible à tromper. Son
ingénue, sa Hosine, tendre, malicieuse, innocente, rouée, créature

délicieuse et inquiétante, est une vraie femme de ce siècle, qui

sait où elle aspire, où elle va. Lindor et Rosine contre Bartholo,

c'est Horace et Agnès contre Arnt)lphe, l'amour qui va à la jeu-

nesse, selon la bonne, la sainte loi de nature, en dépit de la

jalouse vieillesse armée par la société de droits tyranniques ;

mais la lutte se complique ici par l'introduction d'un élément
qui donne à la pièce une liés sensible actualité. La jolie Rosine
triomphe sur Harlholo, mais elle triomphe aussi sur Lindor, le

très noble comte Almaviva, qui va se tenir heureux d'épouser

cette petite bourgeoise : Beaumarchais a suivi le conseil de Diderot,

il a enveloppé les caractères dans les conditions, et il y a trouvé

le moyen de caresser las goûts philosophiques du public. Le

sujet manqué par Voltaire dans JSanine est venu très justement
s'ap|)liquer sur le thème de l'École des femmes.

Reste le valet : et voici la trouvaille de génie de Deaumar-
chais. Figaro, c'est Mascarille, si l'on veut; c'est Gil Blas aussi,

ou Trivelin '
: mais c'est plus, et autre chose. Le monde a mar-

ché depuis Molière, Lesage et Marivaux. P'igaro n'est plus seule-

ment le valet qui sert son maître : il « vole à la fortune », mais,

argent à part, il y a de la protection dans son service; c'est

l'homme sensible, heureux de remplir le vœu de la nature en ra[)-

prochant des amoureux. Et puis il est sorti déjà de la valetaille,

il a eu un emploi, il est homme à laFents, gazetier, poète, auteur

sifflé, entrepreneur de tous métiers, pour le profit, et pour la joie

d'agir; l'auteur lui a soufflé sa fièvre, son audace, son esprit aven-

turier. L'intrigant se fait familier avec les grands qui l'emploient,

insolent avec le bourgeois qui le méprise : les temps sont proches

où son mérite aura la carrière ouverte et libre.

Enfin l'on sortait des ridicules de salon, des fats, des coquettes,

du cailletage. On en sortait par un retour hardi à la vieille farce,

à réternelle comédie. Un franc comique jaillissait de l'action les-

tement menée à travers les situations comiques ou bouffonnes que
le sujet contenait, des quiproquos, des b'avestis, de tous ces bons

vieux moyens de faire rire, qui semblaient tout neufs et tout-puis-

sants. Sur tout cela, l'auteur, se souvenant de sa course roma-
nesque au delà des Pyrénées, avait jeté le piquant des costumes

espagnols, dont le contraste relevait le ragoût parisien du dia-

logue. Ce dialogue était la grande nouveauté, la grande sur-

1. Dans la Fausse Suiuante de Marivaux.
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prise de la pièce : il en faisait une fête perpétuelle. C'est la per-

fection suprême de l'esprit de conversation : un pétillement de

mots inf^'énieux, mordants, drôles, un éclat de tirades .qui se

déploient, un cliquetis de répliiiues qui s'opposent; l'esprit en est

empli, ébloui, étourdi, émeiveillé. Tous les personnages sont de

prodigieux causeurs, jusqu'à ce grave coquin do Basile. Mais il ne

faut pas s'y tromper : celte verve de Beaumarchais n'est pas un

jet naturel de belle humeur; le jet est réglé, dirigé, dispersé,

ramassé, par une réflexion très consciente qui calcule l'efTet. Beau-

marchais garde toujours la lucidité d'esprii du faiseur d'affaires :

il administre posément sa fantaisie, son exubérance, sa griserie

Toutes ces riches accumulations de mots qui tombent dru comme
grêle, ces brusques oppositions, ces trouvailles d'images délicieuses

ou cocasses, ces bouquets ou ces fusées d'épigrammes, tout cela

est préparé, mesuré, ajusté. 11 recueille dans les rognures de

son Barbier tout ce qui a prix, et le pique sur son Mariuije.

Par malheur, l'impatience de plaire, la rage de doubler l'elTet lui

ont parfois alourdi la main et fait forcer la dose. A examiner

de près la qualité de ce style, on la trouve plus grosse et plus

mêlée qu'elle ne paraît d'abord.

Beaucoup d'autres, avant et après Beaumarchais, ont usé de ce

style à facettes, perpétuellement éclatant ou spirituel. Mais il y a

mis son empreinte, la marque de sa personnalité. L'originale pro-

priété de son esprit pourrait, je crois, se définir par l'impertinence.

11 y a dans les saillies de Beaumarchais, dans son dialogue, quelque

chose de hardi, de provocai^, de cinglant : c'est tantôt l'agressive

polissonnerie du gamin à qui rien n'impose, tantôt le scepticisme

ironique de l'homme d'affaires qui a vu les coulisses du monde,

tantôt la clairvoyance hostile du parvenu qui s'est senti méprisé,

et se venge. De tout cela se dégage un parfum d'universelle irré-

vérence^ qui, se mêlant dans toutes les fantaisies, les gaietés, les

folies de 1 esprit de Beaumarchais, leur communique une saveur

unique.

4. « LE MARIAGE DE FIGARO. »

Le Mariage de Fir/aro fut présenté aux comédiens en 1781. Il

fut joué le 27 avril 1784. Pendant trois ans, le pouvoir refusa

lautorisalion de jouer la pièce : cette résistance en décupla la

portée. La « folle » comédie avait efl'rayé les censeurs; le lieute-

nant de police, le garde des sceaux, le roi la déclarèrent impos-

sible à jouer. Beaumarchais avait pour lui tous les esprits curieux,

avides de plaisir, de nouveauté et de scandale, c'est-à-dire tout le
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public, la cour, le comte de Vaudreuil, la princesse de Lamballe,

le comte d'Artois, la reine môme. 11 se lança avec une superbe

confiance dans la lutte où la royauté le défiait. 11 fut admirable

d'activité, de persévérance, d'impudence. Ses mots, qu'on colpor-

tait, faisaient autant de mal qu'en aurait pu faire la pièce défendue.

« Le roi ne veut pas qu'on la joue, disait-il, donc on la jouera. »

On va la jouer sur le théâtre des Menus, quand un ordre du

roi l'interdit. Mais Beaumarchais a sa revanche : le Mariayc est

joué chez le comte de Vaudreuil, à Gennevilliers, devant 300 per-

sonnes de la cour (1783). Enfin, après que six censeurs successifs

y eurent passé, les comédiens eurent le droit de jouer la pièce

dans leur nouvelle salle (l'Odéon actuel). Cette première représen-

tation fut un délire gén&ral; on s'écrasait aux portes du théâtre;

trois personnes y furent étoutlëes. Le public, surchauffé, fiévreux,

débordait d'enthousiasme, applaudissait également à leur entrée

dans la salle le bailli de Suffren et Mme Dugazon K Devant cet

auditoire, tous les mots de la pièce portèrent : ce fut un succès

insolent, gonflé de scandale. L'auteur fouettait énergiquement et

succès et scandale : il faisait servir la bienfaisance au succès

de sa comédie, qu'il poussait vers la centième, mettant en avant

aujourd'hui les pauvres mères nourrices, demain une veuve d'ou-

vrier du port Saint-Nicolas. Le Journal de Paris relevait vertement

ce mélange de charité et de réclame : Beaumarchais répondait, et

derrière le gazetier il atteignait le comte de Provence, frère du roi.

Cela lui faisait d'abord passer six jours à Saint-Lazare, et rendait

ensuite le ministère plus coulant avec lui sur leurs règlements de

comptes. Et surtout cela soutenait la comédie.

Le Barbier est une œuvre plus délicate, plus parfaite. Mais le

Mariage est plus puissant, plus original. Les réminiscences abon-

dent encore, mais fondues et perdues dans l'invention personnelle.

L'action est touffue, pressée, d'un mouvement haletant et lent à

la fois, avec beaucoup de trépidation et de piétinement. Toute sorte

de tons et de couleurs, la comédie, la farce, le drame, la satire

se succèdent et se heurtent; nous sommes cahotés de Scarron à

Marivaux, de Diderot à Voltaire ^, et sur cette incohérente pro-

fusion de tous les effets et moyens scéniques, surnage toujours la

personnalité de l'auteur.

1. Cf. le récit de cette représentation dans Porel et Monval, l'Odéon, Paris, 2 vol.

in-8, 1876-1882, au t. 1.

2. Voici les principaux ouvrages auxquels Beaumarchais a fait des emprunts :

Scarron, ]& Précaution inutile ; Molière, Georges i9an(/!n ; Sedaine, Gageure imprévue;

Rochon de Chabannes, Heureusement; Vadé, le Trompeur trompé; Vo-shTi, Ninette

à la cour; Marivaux, la Fausse Suivante; Voltaire, le Droit du Seigneur, etc. (cf.

Lintilhac).
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Tout le nurbicr se retrouve dans le Mariage, mais sinf^ulière-

meiil monté de Ion. I^artholo passe au second plan, et va rejoindre

Rasile, toujours grave et toujours plat, Marceline, l'aif^'re duègne,

d'où sortira bizarrement << la plus bonne des mères », Antoine.

rivro),'ne têtu et sentencieux, Bridoison, le sot immense et pro-

fond, l/action s'engage ici entre lUisine, le comte et Figaro,

auxquels s'ajoutent Suzanne et Cbérubin : le comte, un mari

décent d'ancien régime, détacbé de sa lenime, et jalou.v pourtant,

parce que, l'amour n'étant qu'un accident, l'amour-propre est le

fond de sa nature, libertin blasé qui répèle avec toutes les femmes
la comédie du sentiment, par habitude et par curiosité ; la com-
tesse, une charmante femme qui a tenu toutes les promesses de

Rosine, encore amoureuse de son mari, mais en train de devenir

amoureuse de l'amour, parce qu'elle approche de la trentaine,

parce qu'elle est délaissée, parce qu'elle s'ennuie, toute disposée

déjà par de troublantes rêveries aux expériences dangereuses, et

glissant langoureusement du marrainage à l'adultère. Suzanne

fait contraste avec la mélancolique douceur de la- comtesse :

(' riante, verdissante », pétillante, joyeusement élancée de toute

sa nature vers l'amour et vers le plaisir. Chérubin est l'enlant en

voie de passer homme, qui ne connaît pas la femme, et que la

pensée de la femme obsède, tout bouillant de désirs elfronlés et

timides. Mais le héros de la comédie, c'est Figaro, le sémillant

barbier, un Figaro singulièrement élargi et grandi. 11 n'est plus

serviteur des amoureux; l'amoureux, c'est lui : le mariage qu'il

procure, c'est le sien; et dans cette affaire, les subalternes, les

comparses, ce sont ses maîtres. 11 travaille pour lui; il traite

d'égal avec le comte, qui s'est fait son rival, il lui rend menace
pour menace, crainte pour crainte. Aussi est-il superbe d'entrain,

d'audace, et d'eiïronterie.

Une sensualité inquiète émane de toute la pièce. L'argent,

l'intérêt y ont leurs rôles, mais secondaires : ce qu'on se dispute,

c'est l'amour. Depuis la duègne ridée jusqu'à la petite niaise de

Fanchon, la commune alfairc de tous les personnages, c'est la

chasse au plaisir; une ardeur fiévreuse les emporte tous. Mais

tandis que la maturité mélancolique do la comtesse et l'acre pré-

cocité de (jhérubin se rapprochent, tandis que la dépravation

invétérée du comte le promène de tous côtés, parmi ces déviations

el ces perversités, cet intrigant Figaro et sa gaillarde Suzanne

représentent la robuste, la saine, la droite nature, ils courent

honnêtement sur le grand chemin du mariage. Leur couple, autant

que le peut faire l'auteur, est chargé des intérêts de la morale,

pour la honte de la noblesse et pour la gloire du Tiers État.

Et cela nous conduit à examiner le sens politique de la pièce.
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II y avait dans le Barbier quelques épigrainmes : mais ici toute la

comédie est une elTrontée dérision de l'ordre établi. Le comte

Almaviva met la justice au service de ses caprices amoureux :

à travers son grand air, sa dignité de façade, on l'aperçoit

immoral et berné. Figaro se dresse devant lui, ayant le mérite,

le droit, l'honnêteté relative : il a même la popularité, grand signe

des temps. Dans ce Figaro, Beaumarchais a mis tous ses instincts

de révolte; par la bouche de Figaro, il verse le ridicule sur tout

ce quriôutenait l'ancien régime : noblesse, justice, autorité, diplo-

matie; il fait une revendication insolente des libertés de penser,

de parler et d'écrire, il réclame contre l'inégalité sociale; d'un

côté, la nullité et la jouissance, de l'autre, le mérite et la peine.

« Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un

grand génie;... vous vous éles donné la peine de naître, rien de

plus;... tandis que moi, morbleu! » Lui, morbleu! n'avait-il pas

aussi tous les goûts pour jouir?

Beaumarchais n'a pas inventé une idée : il n'est qu'un écho :

il ne fait que recueillir la quintessence des doctrines encyclopé-

diques, ramasser les aspirations du public, aiguiser en mots cou-

pants ce que tout le monde pense. Il lâche ses épigrammes
meurtrières contre les privilèges et les privilégiés : même dans

ce fameux monologue, qui ne sert de rien à la pièce et sans lequel

la pièce perdrait sa valeur, Figaro fait le procès à la société avec

une amertume d'ironie, une âpreté de colère, qui donnent à l'explo-

sion de ses rancunes personnelles une singulière ampleur.

Le public prit Figaro comme Beaumarchais le lui donnait, pour

le défenseur de la liberté contre le despotisme, de l'égalité contre

les privilèges. De là l'enthousiasme universel qui l'accueillit, et

pour achever de donner sa signification à ce succès unique, les

privilégiés eux-mêmes, qui remplissaient la salle le 27 avril 1784,

furent les plus bruyants, les plus forcenés dans leurs applaudis-

sements. Us révélaient leur impuissance : une société est perdue

quand elle n'a plus foi en son droit et se moque des principes

qui la soutiennent. Si bien qu'à distance, Figaro nous parait le

représentant de l'esprit révolutionnaire, et son monologue semble

annoncer les cahiers de 1789. Mais prenons garde : le drôle est-il

bien qualifié pour représenter le laborieux, l'honnête Tiers Étal?

et les hommes, la nation de 1789, ne pourraient-ils s'estimer

calomniés par ie rapprochement? En vérité, ce que représente

Figaro, c'est le monde des faiseurs de tout ordre, hommes d'État,

littérateurs ou financiers, ambitieux, intelligents, effrontés, qui

courent à l'assaut des places et à la conquête de l'argent :

je ne vois pas qu'il travaille véritablement pour le peuple. Son
monologue se résume en un énergique : « Ote-toi de là, que je

Lanson. — Histoire do la Littérature française. 27
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m'y mette ». Quand il y sera, tout ira bien. Cependant la légè-

reté morale, l'illusion puissante des spectateurs les firent com-
plices de l'auteur, et transfigurèrent Fij^aro : le public se vit en

lui, et ce coquin fit vibrer tous les plus généreux sentiments,

échaufTa toutes les plus ardentes espérances qui remplissaient

a'ors les ;\me3. Mais la pièce est surtout négative et destructive;

il suffisait ue ne plus vouloir du présent, pour en être transporté :

et qui donc alors voulait du présent? pas même ceux qui en jouis-

saient. Beaumarchais a si vigoureusement manifesté dans sa

comédie le mécontentement général et son indisciplinable indivi-

dualité, qu'elle est resiée dressée contre tous les gouvernements, à

l'usage de toutes les oppositions.

Outre l'importance que lui donne sa signification politique,

la pièce a encore par sa forme un intérêt d'un autre genre, et

de premier ordre. Elle restera comme un patron, sur lequel les

écrivains postérieurs tailleront leurs conceptions. Tandis que la

comédie classique en vers ira s'évanouir dans les pâles œuvres

des CoUin d'Harleville et d'autres plus oubliés encore, le Mariage

et le Barbier offriront le moiièle d'une comédie en prose, plus

vivante, plus colorée, plus intéressante. Le Barbier surtout- est une

merveille d'agencement, et l'on y apprendra à construire, à

emboîter toutes les parties d'une ialrigue, à renoncer aux dénoue-

ments postiches. Dans les deux pièces se fixe le type de la

•comédie, gaie en ses débuts, progressivement élevée ou détournée

vers quelques scènes sentimentales ou pathétiques. Les deux
pièces donnent l'idée d'un dialogue rapide et nerveux, collé sur

l'action et agissant lui-même, d'un style apte à passer la rampe,

pas très natarel, mais condensé, saisissant, réveillant. Beaumar-
chais sera pour quelque chose, très diversement, mais très réel-

lement, dans l'œuvre de Scribe et de M. Sardou, dans celle

d'Augier et dans celle de M. Dumas.



CHAPITRE VII

LA LITTÉRATURE FRANÇAISE ET LES ÉTRANGERS

Fin des influences italienne et espagnole. La littérature française et

l'Angleterre à la fin du xvii" siècle. — 1. L'imitation française dans
les littératures méridionales. La France et l'Angleterre au xvm' siè-

cle : actions et réactions réciproques. Influence de nos écrivains

sur l'Allemagne. — 2. La vie de société en France et en Europe.
Les étrangers à Paris. Les Correspondances littéraires : Melchior

Grimm, Les étrangers qui écrivent en français : Frédéric H, le

prince de Ligne, Galiani.

La Renaissance des lettres s'était faite en France sous l'influence

immédiate de l'Italie, et, après l'effort tenté par Ronsard pour
reproduire la beauté des modèles antiques, la poésie était, à la

fin du siècle, retournée insensiblement à l'imitation des Italiens.

Dans le xvii^ siècle, cette influence avait encore sévi avec un
redoublement d'intensité à l'époque de la préciosité : Boileau et

les purs classiques nous en affranchissent, à partir de 1660.

L'Espagne, entrée plus tardivement en scène, n'eut qu'une

action intermittente et limitée au xvn® siècle : il fallut que notre

théâtre se fût constitué pour qu'elle dominât chez nous, par l'irré-

sistible attraction du riche répertoire de sa comedia nationale.

Nos goûts romanesques trouvèrent aussi à se satisfaire -dans la

vaste collection des nouvelles pathétiques ou picaresques. Depuis

le début du siècle, mais surtout dé Scarron et Rotrou jusqu'à

Lesage, cette influence se fit sentir, plus apparente avant 1660,

masquée ensuite par les chefs-d'œuvre d'inspiration gréco-romaine ;

Gil Blas en est le dernier éclat. Le costume de Figaro est un acci-

dent dû au hasard d'un voyage de Beaumarchais. Après Gil Blas,

en somme, l'Espagne se retire de chez nous pour ne revenir

qu'avec le romantisme.
L'Angleterre subissait notre influence après celle de l'Italie. La

révolution, qui fit séjourner en France nombre de grands sei-

gneurs, eut pour résultat le triomphe du goût français après la
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restauration. La littérature du temps de la reine Anne, avec

Addison, Pope, Dryden, est gagnée aux idées d'ordre, de méthode,

de raison, d'imitation fidèle et correcte de la nature, qui sont les

caractères sensibles de nos œuvres classiques. Le fond anglais

subsiste toujours : mais il s'accommode de son mieux aux prin-

cipes de l'art français. Les traductions de Boiieau se multiplient,

et le P. Le Bossu même, le P. Rapin font autorité. Ainsi c'est par

l'Angleterre que commence celte universelle domination de l'esprit

français, qui sera l'un des faits les plus considérables de notre

histoire littéraire et sociale au xviu^ siècle.

1. L.\ LITTÉRATURE FRANÇ.MSE A L'ÉTRANGER.

Pour les nations méridionales, d'abord, les rôles sont renversés :

elles nous empruntent et nous imitent. L'Italie échappe par le

goût français aux fadeurs et aux affectations du marini$me. Cor-

neille et Racine donnent des modèles à Zeno; et, malgré ses fureurs

de misogallo, Alfîeri leur doit, ainsi qu'à Voltaire, plus qu'aux

Grecs. Molière offre à Goldoni l'idéal où il essaie d'élever la comédie

de son pays. Enfin l'esprit de nos philosophes, de Montesquieu,

de Voltaire, imprègne ces vives intelligences italiennes; un Fran-

çais, Condillac, est appelé à instruire le prince de Parme, et l'on

peut dire que les premiers pays où des essais de gouvernement
libéral et bienfaisant fassent passer dans les faits un peu des

rêves de notre philosophie humanitaire sont de petits États

d'Italie. L'Espagne, avec son Charles III qui a d'abord régné à

Naples, le Portugal, entrent dans la même voie : dans ces pays,

le gouvernement même se met à la tête du mouvement philo-

sophique. Littérairement aussi, notre influence s'établit. Boiieau

jadis était tout fier d'avoir trouvé un traducteur portugais, le

comte d'Ericeyra. Depuis que le marquis de Luzan a mis en cas-

tillan VArt poétique de Boiieau et le Préjugé à la mode de La
Chaussée, la plupart des écrivains sont afranccaados : à la comedia

nationale succèdent le drame larmoyant, la tragédie pompeuse,

la comédie à la façon de Molière, ou plutôt de Destouches ou de

Picard '.

L'Angleterre s'est francisée autant qu'elle pouvait l'être : cela la

met en état de nous rendre l'iquivalent de ce que nous lui avons

prêté. Addison, Pope, Olway n'enaroucheront pas nos Français ama-
teurs d'élégance et de bonne tenue. Dès la lin du règne de

Louis XIV, celte réaction de la littérature anglaise sur la nôtre se

1. Voyez les pièces de Jovtllanos el de Moratin.



produit par l'inlermédiaire des journaux de Hollando ', très

curieusement rédigés par des réfugiés français que leurs idées

politiques et relijiieuses disposent a prêter grande attention à

toutes les œuvres qui viennent d'Angleterre. Puis s'établissent

les rapports directs entre les pays, voyages d'écrivains anglais

en France, français en Angleterre *. On continue de traduire

nos œuvres en anglais, nous traduisons les œuvres anglaises

en français Le pamphlet de J. Collier ^, le Spectateur d'Addison

encouragent le goût de moralisation par lequel l'esprit laïque

cherche à compenser le vide que laisse l'abolition de l'influence

chrétienne. Marivaux, qui s'inspire d'Addison dans ses journaux,

fournit par sa Vie de Marianne un modèle à Riehardson, qui, tra-

duit en français par l'abbé Prévost, sert à son tour de modèle à

nos romanciers. L'originalité de Sterne fait une impression sen-

sible sur Diderot. Notre théâtre subit l'action du théâtre anglais •

Shakespeare peu à peu force les barrières de notre goût; Voltaire,

l'abbé Leblanc, Laplace, Letourneur, Ducis le font connaître *, et

il arrache parfois l'admiration d*une mondaine renforcée comme
Mme Du DefTand. Il tire notre vide et froide tragédie vers l'ac-

tion animée, pittoresque, violente. Le drame anglais *, à qui La
Chaussée ne doit pas grand'chose, exerce une sensible mfîuence
sur Diderot, Saurin et d'autres : il donne l'idée et le goût d'effets

plus intenses, plus brutaux, d'un pathétique plus nerveux et plus

matériel, d'une action plus familière, liant l'impression sentimen-

tale à la minutieuse reproduction des détails de la vie domestique.

Au moment où Rousseau remue si profondément les âmes de nos
compatriotes, et celles de ses contemporains par toute l'Europe,

l'Angleterre nous envoie Thomson, Young. Macpherson ® : les

Saisons de Thomson réveillent le goût de la nature chez nos mon-
dains, et nos spirituels peintres des choses champêtres, les Saint-

1. Les Nouvelles de la République des Lettres de Bayle, V Histoire des ouvrages

des savants de Basnage de Beauval, les Bibliothèques de Leclerc, la Bibliothèque

anglaise de M. de la Hoche. Cf. Texte, ouvr cité.

2. Addison, Prior viennent en France. Voltaire, Montesquieu vont en Angleterre.

Le Suisse Murait publie en 1^25 ses Lettres sur les Français et sur les Anglais

(son voyage avait eu lieu en 169i-lô95). L'abbé Leblanc écrit de Londres ses Lettres

d'un Français, 1745, 3 vol. in-12.

3. Tr. par le P. de Courbeville, 1715, in-12; le Spectateur était traduit dés 171 i.

4. Le Théâtre anglais de Laplace parait de 1745 a 1748, 8 rot. in-12 (les 4 pre-

miers consacrés à Shakespeare) ; le Shakespeare de Letourneur parait de 1776 à

1T82, 20 vol. in-8.

5. Steelc, Colley Cibber, surtout Lillo et Moore.
6. Les Saisons, poème trad. de l'anglais de Thomson par Mme Bontemp?, 1760,

in-12; les .Xuits d'Youna, tr. Letourneur, 1769; Ossian, de Macpherson, tr, Letour-

neur, 1776; les Méditations d'Hervey, tr. Letourneur, 1770. Le Paradis Perdu de

Millon est traduit en 1729 (Uupré de Saiut-Maur), et 1755 (L. RacineJ.
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Lambert, les Roucher, sont de mauvais copistes d'un bon original.

La mélancolie des Nuits d'Young, les elTrént'es et vagues elTusions

de VOssian de Macpherson donnent à la fois une satisfaction et

un stimulant aux besoins intimes qui portent les cœurs vers les

nobles rêveries et les ardents enthousiasmes. C'est d'un bout à

l'autre du siècle un chassé-oroisé d'influences entre la France et

l'Angleterre. Cependant il serait vrai, je ciois, de dire que si

beaucoup d'œuvres particulières des écrivains anglais furent chez

nous en crédit, aucun mouvement considérable n'a son réel point

de départ en Angleterre : nous trouvons dans le courant de notre

littérature même, dans les transformations de l'esprit public et

des mœurs sociales, dans l'apparition enfin de certaines originalités

individuelles, les raisons essentielles de l'évolution du goût et des

formes littéraires. Notre xvin" siècle s'est servi et autorisé de

l'Angleterre, mais pour abonder en son propre sens, et réaliser

ses intimes aspirations. La querelle des anciens et des modernes,

Marivaux et Lesage, La Chaussée, Diderot et Rousseau nous font

passer de Boileau à Chateaubriand, du goiit classique au roman-

tique, sans pcne, sans heurt et sans lacune

Dans le progrès des idées, ce chassé-croisé ne semble pas se

produire. Nous entamons peu l'Angleterre : cependant Hume et

Gibbon relèvent de nos philosophes, dont l'influence se fera sentir

surtout en ce siècle sur le positivisme anglais. Mais, au xvmi<^ siècle,

l'Angleterre nous donne sans comparaison plus qu'elle ne nous

emprunte. Shaftesbury, Bolingbroke sont des maîtres de pensée

indépendante, de doute curieux et libre. Locke fournit à Voltaire

son dada métaphysique, la possibilité pour un Dieu tout-puissant

d'attacher la pensée à la matière. J'ai dit quelle impression la vie

anglaise tout entière avait laissée en Voltaire. Montesquieu n'est

pas loin de voir dans la constitution anglaise l'idéal du gouverne-

ment. L'idée de la liberté anglaise devient un lieu commun de

l'opinion publique; le type de l'Anglais franc, indépendant, ori-

ginal jusqu'à l'excentricité, devient un type banal du théâtre et du

roman. L'anglomanie se répand dans nos salons à la faveur de la

philosophie, et les m^urs françaises s'imprègnent des usages et

des goûts de nos voisins : on importe d'outre-Manche les courses

de chevaux ; on établit la mode des thés à l'anglaise. Mais ici

encore, je crois, la pensée de nos philosophes a été chercher en

Angleterre plutôt des sonliens, des exemples, des vérifications que

des principes et l'impulsion initiale : c'est chez nous et de nous

surtout que les inventions particulières par lesquelles les Anglais

avaient mis leurs intérêts intellectuels et matériels, privés et

nationaux, dans les meilleures conditions qu'ils pouvaient, ont

reçu la valeur rationnelle et générale qui en a fait l'efficacité et
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assuré la difTusion. Fontenelle ne devait rien à l'Angleterre, et

tout le xvii|0 siècle français est déjà dans Fontenelle.

L'AUemapiie nous prend beaucoup, nous rend tard etpcu'. Gott-

sched fonde récoledcl'innlalion française. Lessingconibattîottschcd:

mais les maîtres de Lessing sont Bayle, Voltaire et Diderot.

Diderot est le véritable créateur du théâtre allemand : les théories

et les drames de Lessing en viennent. Voltaire est celui qui révèle

Shakespeare à Lessing. Wieland porte dans toutes ses œuvres
et toute sa vie l'empreinte profonde des idées et de l'esprit fran-

çais. Montesquieu est le docteur des hommes d'État. Mais l'idole

des Allemands, celui qui laisse la trace la plus profonde dans la

pensée allemande, c'est le sérieux et sensible, le Suisse et pro-

testant Rousseau. Son influence se retrouve partout pendant un
demi-siècle, Kant avouera qu'il lui doit sa morale. Fichte en pro-

cède, et Jacobi. C'est Rousseau qui développe en Allemagne un
libéralisme exalté, la haine efTrénée du despotisme, des privilèges

nobiliaires, de l'oppression sociale : du Discours sur Vinégalité, du
Contrat social sont sortis les Brigands (1780) et Intrigue et Amour
de Schiller. 11 favorise l'expansion de la littérature sentimentale,

du lyrisme romanesque ou pittoresque. Sans doute, à la fin du
siècle, les œuvres des Allemands commencent à pénétrer chez
nous : on adapte, on traduit leurs drames, on- s'enthousiasme pour
le Werther de Gœthe -, pour les idylles de Gessner. Il y a harmonie
parfaite entre le goût Louis XV[ et la sensibilité allemande. Mais
le mouvement de notre littérature n'en est aucunement modifié :

ces succès ne sont pas des influences; ce ne sont que des aliments

où notre appétit trouve à se satisfaire.

Dans les littératures Scandinaves, dans les littératures slaves,

on trouvait à signaler encore l'influence de nos écrivains français,

plus ou moins combattue ou limitée à la fin du siècle par celle

des Anglais et des Allemands, prépondérante surtout en Russie

avec Lomonosof et Soumarokof.

1. A consulter : !.. Crouslé, Lessing et Ifi aofit p'ançnis en Allemagne, in-S, 1863.

E. Crucker, Lessing, 1896, in-S. Joret, Essai sur les rapports intellectuels de la

France et de iAllemagne avant 1789. L. Lévy-Bruhl, l'Allemagne depuis Leitmi:,

•Paris, 1890, in-12 ; la Philosophie de Jacobi, in-S, 189i. V. Rossel. Histoire des

relations littéraires entre la France et l'Allemagne, Paris, 1897, in-8. J Texte,

les Origines de l'influence allemande sur la littérature française au XIX' siècle, Rev.
d'Hist. litt., 15 janv. 1898.

2. Traduit en 1776 — N de Bonneville, Choix de petits romans imités de Valle-

mand, 178G, in-12; Mme du Montolieu, Caroline de Lichtfield, 2 vol. in-12. —
Haller, Poèmes suisses, Ir. Racine. Klopslock, Messiade, ch. 1-I.X. 1769, 2 vol. in-12

(l-r. d'Antolmy, Junker, etc.). Gessner, tr. diverses par Huber, Turgot, Meister, do
1760 à 1773, tr. générale, 1786-93, 3 vol. in-8. Choix de poésies allemandes, par
Huber, 4 vol. in-8, 1766. Ramier, Poésies lyriques, 1777. — Théâtre allemand, tr.

Junker et Liébaut, 1770-1785, 40 vol. in-8. Nouveau théâtre allemand, tr. Fnedel et

Bonneville, 1782 et suiv.
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2. I. ESPRIT FRANÇAIS CHEZ LES ETRANGERS.

Plus universelle encore et plus absolue esi la souveraineté

qu'exerce l'esprit français par les formes sociales où il s'exprime.

Notre vie de société possède un don de séduction infinie. Elle

devient le modèle sur lequel toutes les cours, toutes les classes

polies de l'Europe se règlent, et c'est à son prestige, à l'autorité

de nos modes et de nos opinions mondaines que notre littéra-

ture doit la moitié de son crédit. L'Angleterre seule, encore ici,

se défend et garde plus sensiblement son originalité : mais que
d'individus pourtant elle nous envoie qui subissent le charme subtil

de nos salons et de nos conversations! Je ne citerai qu'Horace

Walpole, l'ami de Mme du DelTand. Paris attirait les étrangers,

qui ne venaient pas seulement en dévorer les beautés extérieures

et les plaisirs publics : ils voulaient vivre de sa vie, être admis
dans ces salons que toute l'Europe connaissait, et dont ils gardaient

toute leur vie l'éblouissement. Paris leur faisait fête au reste : un
large cosmopolitisme que ne troublaient pas les conflits des gou-

vernements, ouvrait les portes et les cœurs. Le comte de Creutz,

ambassadeur de Suède, le marquis de Caraccioli, ambassadeur
de Naples, l'abbé Galiani, le prince de I-igne, le prince de Nassau,

Stediiigk, Fersen sont tout Français de goûts, de langue, d'intel-

ligence : Caraccioli est désespéré quand sa cour le rappelle pour

le faire ministre et vice-roi; il semble qu'il s'enfonce dans la nuit.

Qui ne sait les éternelles lamentations du pauvre abbé Galiani,

exilé dans sa patrie, loin de la Chevrette, de Grandval et des

vendredis de Mme Necker?

Ceux qui ne pouvaient venir ou revenir vers le commun
centre de tous les esprits, la France allait les trouver. Il y avait

d'abord les correspondances lill&raires, manuscrites comme celles

de Grimm, miprimées comme celles de Métra. La Correspondance

de Grimm i est le chef-d'œuvre du genre : les princes qui s'y

étaient abonnés sous la promesse du secret absolu, recevaient

chaque mois toutes les nouvelles littéraires, dramatiques, philo-

sophiques, politiques, mondaines, le jugement et l'analyse de

toutes les publications importantes, le journal détaillé en un mot

t. Melchior Grimm, né en 1723 à Ralisbonne, mort en 1807 à GoUia. L'abbé

Raynal avait commencé une correspondance que Grimm continua de 1753 à 1773.

Depuis 1768, Diderot et Mme d'Épinay le reniplncenl souvent. A partir de 1773 jus-

qu'en 1790, le rédacteur est Meisler, souvent aidé ou inspiré par Mme d'Épinay. La

Correspondance resta secrète, et ne fut connue qu'en 1812, où on en ût une éd. (peu

correcte) en 10 vol. in-8. 11 faut la lire dans l'éd. do M. Tourneux, Garniet, in-8, 1877

et suiv. — A consulter : E. Schérer, Al. Grimm, Paris, 1887, iu-8.
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de la vie de Paris, avec laquelle ils restaient ainsi en corriniiini-

cation constante. Nombre d'autres écrivains ou écrivassiers fran-

çais furent alors les correspondants particuliers de souverains, de

princes, de gentilshommes dont la France était la patrie intellec-

tuelle. Et puis il y avait les correspondances intimes : tous ces

étrangers qui passaient à Paris y laissaient des amis avec qui le

commerce ne se rompait jamais, et dont les lettres leur portaient

le parfum du monde enchanteur qu'ils regrettaient d'avoir quitté.

Le roi de Suède, Gustave III, instruit dans la lecture de Bélimirey

enragé de tolérance, de haine anti-jésuitique, sentimental, enthou-

siaste, illuminé, despote avec cela, et voltairicn de fait avec des

exaltations à la Rousseau, avait pour correspondantes les com-
tesses d'Egmont, de Brionne, de La Mark, de Boufflers, tout un
groupe de femmes intelligentes et franches. Les lettres de la bonne
Mme Geoffrin faisaient la consolation du pauvre roi Poniatowski

au milieu de la ruine de sa patrie; et, quand elle alla le voir, cette

bonne bourgeoise qui représentait l'esprit français fut reçue comme
en triomphe. Les pays et les cours de l'Europe étaient inondés de

Français, artistes, penseurs, poètes, précepteurs, lecteurs, secré-

taires. Partout des comédiens français jouaient notre répertoire. Ce
fut une grande époque dans la vie du pauvre Galiani quand
Aufresne vint donner des représentations à Naples. Le théâtre

Michel à Saint-Pétersbourg est dans l'Europe actuelle le dernier

vestige des mœurs de l'autre siècle.

Les deux plus grands souverains du siècle, Frédéric II et Cathe-
rine II, se distinguèrent par leur goût pour les productions de
l'esprit français. Frédéric II • est à peine allemand de langue et

d'intelligence : il ne parle que français, il fait venir Maupertuis,

La Mettrie, d'Argens; il tâche d'attirer Dalembert. On a vu avec

quelles ruses et quelle opiniâtreté il a fini par enlever Voltaire. Il

est vrai qu'il ne peut ni ne veut le retenir. Mais telle est la séduc-

tion qu'exercent l'un sur l'autre ces deux grands et lucides esprits,

qu'ils ne pourront rester brouillés.

La Russie se francise si bien sous Catherine II ^, que de nos

jours seulement la langue russe se mettra sur le pied d'égalité

avec la langue française dans les cercles de l'aristocratie. L'impé-

ratrice parle un français bizarre, brusque, incorrect, original ; elle

1. Œuvres, éd. de l'Acad. de Berlin, 1846-1857, 31 vol. in-4 ; une éd. populaire

in-8 a été donnée par le D' Preuss, qui a dirigé l'autre. — A consulter : E. Lavisso,

la Jeunesse de Frédéric II, 1 vol. in-8.

2. Correspondance de Catherine II et de Falconet, Saint-Pétersbourg, in-4, 1878;

Lettres de Catherine II à Grimm, Saint-Pétersbourg, in-4, 1878 (Publication de la

Soc. Imp. d'Hist. russe, sous la direction de M. Grotc). Joseph II et Cath. de
Russie, leur corresp., publ. p. le Chev. d'Arneth, Vienne, 1869. — Gf, dans la Corr.
de Voltaire les lettres de l'Impératrice.
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écrit des comédies en français; elle traduit BtHisoire en russe.

M. de Ségur, le prince de Ligne sont en grande faveur auprès

d'elle. Elle fait venir Diderot à Pétersbourg ; elle correspond avec

Galiani, (îrimm, Voltaire. Sans doute elle n'oublie jamais son rôle

et ses iiitéréls d'impératrice; elle se sert de Voltaire pour tromper

le monde. Pourtant elle est profondément sincère, elle est phi-

losophe, éprise de bonne administration, d'ordre, de progrès éco-

nomique. Elle aime les idées de Diderot, de Voltaire, leur esprit,

leur style. Elle marque la mort de Voltaire comme un malheur

public et un chagrin personnel : par ses soins, les papiers de

Diderot et de Voltaire sont expédiés à Pétersbourg.

Ainsi par la littérature et par la société, la langue française se

répand, devient vraiment la langue universelle : elle est reconnue

pour le plus parfait instrument qui puisse servir à l'échange des

idées. Jamais dans un autre siècle on n'a eu à compter tant

d'étrangers parmi les plus exquis de nos écrivains. Les lettres de

Gustave III, de Stedmgk, du roi de Pologne valent celles de leurs

correspondants français; et il y a même trois étrangers qui ont

écrit supérieurement notre langue • le prince de Ligne, l'abbé

Galiani, et le roi de Prusse Frédéric II. Les Français même, au

temps de Louis XVI, n'auraient pu indiquer personne autre que

le prince de Ligne ' qui représentât la perfection de nos qualités

mondaines . on aperçoit encore dans ses lettres cette souplesse

d'esprit, cette universalité de connaissances, ce tact délicat, ce badi-

nage aisé, cette grâce piquante qui séduisaient tour à tour Paris,

Versailles, Joseph II, Frédéric II, Catherine. Son seul défaut est de

s'abandonner trop : il est prolixe jusqu'à nous étourdir d'un excès

de jolis propos où la substance est trop diluée.

Galiani ^ a plus de fond et une forme plus « réveillante ». Il est

érudit, liseur, penseur, paradoxal avec délices, prophète tour à

tour lucide et saugrenu : esprit fin, plaisant, bouffon, ayant gardé

dans son style un peu de cet accent napolitain, de cette gesticu-

lation effrénée, qui rendaient sa conversation si amusante.

Mais Frédéric II est un grand écrivain : le mot n'a rien d'excessif.

A l'école de Voltaire, il s'est formé, dépouillé de ses germanismes

d'esprit et de langue, il a trouvé la forme française et personnelle

à la fois de son génie : un style ferme, éclairé de formules vigou-

1. Lo prince de Ligne (1735-1814), lieutenant général dans l'armée autrichienne en

1771, feld-maréchal eu 1808. — Œuvres . 1755-1811, 3i vol. in-l"2. Lettres et pensées,

publ. p. Mme de Staël, Paris-Genève, 3" éd., 1809, in-8, Œuvres choisies, Paris-

Genève, 1809, 2 vol. in-8.

'2. L'abbû Ferdinand Galiani (1728-1787), nt; a Chieli, secrétaire d'ambassade à

Paris, écrivit contre les économistes ses Dialoi/ues sur les blés qui enchantaient Vol-

taire. Correspondance avec Mme d'Épinay, Mme iVecAer, etc., publ. p. L. Perey et

G. Maugras, 8 vol. iu-8, Paris, 1884.
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reusement nettes ou familièrement pittoresques. Un fond de très

séfieuse philosophie, une pensée libre, active, pénétrante, font de

tous ses écrits, mais surtout de sa vaste correspondance une des

plus intéressantes lectures que Le xvui^ siècle puisse fournir, même
en négligeant l'intérêt historique. C'est à regret que je passe

outre, mais il faut me contenter ici d'une sommaire indication.



i



LIVRE V

INDICES ET GERMES D'UN ART NOUVEAU

CHAPITRE I

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE

l. Caractère et philosophie : causes finales et senti nientame philan-
thropique. Harmonies pittoresques et rapports de tons : Bernardin
de Saint-Pierre coloriste. — 2. Paul et Virginie.

Par le goût littéraire, le xvm^ siècle est, ou se croit classique,

contiQue, ou croit continuer le xvii" siècle. Il s'en éloigne si bien,

en réalité, qu'il aboutit à une révolution, et suscite le romantisme.
Nous y avons déjà rencontré bien des choses qui étaient comme
la préparation d'un avenir nouveau. Voici un écrivain qui semble
se détacher tout à fait du passé. Bernardin de Saint-Pierre lient à
Rousseau : mais il lui tient par tout ce qui séparait Rousseau de
Voltaire et de l'école classique, par tout ce qui faisait de Rousseau
l'ancêtre du romantisme. Bernardin de Saint-Pierre nous porte au
point même où nous rencontrons Chateaubriand.

1. l'originalité de b. de saint-pierre.

Ceux qui se figurent Bernardin de Saint-Pierre ' d'après ses

œuvres, se le représentent comme un suave bonhomme, au sou-
rire angélique, à l'œil humide, les mains toujours ouvertes pour

1. Biographie: Bernardin de Saint-Pierre naquit au Havre en 1737. Élève de l'École

des ponts et chaussées, dès son premier emploi il se fait destituer pour son insu-
bordination et sa susceptibilité. Il va servir à Malte, puis en Russie, d'où il passe en
Pologoe, manque d'allçr en Sibérie, reviepl en Frauce assiéger le ministère d^ soUi-
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bénir : c'(5tait un nerveux, inquiet, chagrin, pétri de fierté et

d'amour-propro, ambitieux, aventureux, toujours mécontent du
présent, et toujours ravi dans l'avenir qui le dégoûtait en se réa-

lisant, un solliciteur aigre, que le bienfait n'a jamais satisfait,

mais a souvent humilié, un égoïste sentimental, qui aimait la

nature, les oiseaux, les ileurs, et qui a sacrifié à ses aises, à ses

goûts, les vies entières des deux honnêtes et douces femmes qu'il

épousa successivement : il accepta ces dévouements béatement,

sereinement, comme choses dues, sans un mouvement de recon-

naissance, sans même les apercevoir. Jamais caractère d'écrivain

ne fut plus en contradiction avec son œuvre.

Et cependant cette œuvre s'explique par son caractère. La société

le froisse : il se rejette vers la nature. Il la regarde et l'interprète

selon le besoin de son cœur; il y réaUse son rêve d'ordre, d'har-

monie, de bonté universelle, que la société avait trompé. Le

malheur, c'est que le pauvre homme veut expliquer la nature sans

être savant, et en se passant de la science. A chaque page des

Études de la nature, son ineptie scientifique éclate : il n'y a que
lui qui à cette date puisse douter de la puissance des méthodes.
Il n'y a que lui aussi qui puisse trouver des arguments en faveur

du mouvement du soleil autour de la terre. Il est désolant de suf-

fisance sentimentale, quand il rejette sans la comprendre la théorie

du renflement de la terre versl'équateur, et rend compte du flux

et du reflux, ou du déluge, par la fonte des glaces polaires. Com-
pagnon des dernières promenades de Rousseau, il répète les leçons

de son maître comme un élève inintelligent. Cette haute doctrine

de la Providence que Rousseau avait relevée, Bernardin de Saint-

Pierre la compromet dans de ridicules applications, dans des rai-

sonnements niais. Tout l'univers est une machine artistement

montée parla Providence pour procurer le bien-être de l'homme :

ce ne sont qu'harmonies, concerts, convenances, consonances,

prévoyances, sans parler des compensations qui sont encore des

citations. Toute sorte de plans politiques l'ocoupent, il envoie mémoires sur mémoires
aux ministres, sans oublier les mémoires de ses services et de ses droits, se f&cbe

des f^ratiûcations pécuniaires qu'on lui accorde, et les empoche après s'être fâché.

La misère le décide à écrire : son Voyage à file de France (1773), ses Études de la

nature (1784) le font célèbre, et Louis XVI le nomme Intendant du Jardin des

Plantes. La Hcvohition lui enlève ses places et ses pensions : elle en fait un profes-

seur à l'Ecole Normale. Napoléon et le roi Joseph lui rendent plus qu'il n'a perdu.

Marié deux fois, père d'un Paul et d'une Virpinie, il jouit de sa gloire aussi paisi-

blement que son caractère quinteux le lui permet. Il meurt en 1814, à Éragny-sur-

Oise, où il avait sa campagne.
Éditions : Œuvres complètes, 1813-1820, 12 vol. in-12; 1833, 2 vol. in-8. Corres-

pondance, 4 vol. in-8, 1826. — A consulter : Arvède Barine, Bernardin de Saiiit-

Pierre, Coll. dos Gr. écrivains français, in-16, 1891; F. Maury, Étude sur ta vie

et les rtUrre» de Hernardin de Saint-Pierre, 1892; Souiiau, Bernardin de Saxnt-

J'ii'ife, 1905; Ruinât de Gournier, Amour de philosophe, 1905,
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convenances, et des contrastes qui sont des harmonies. Savez-vous

pourquoi la Providence a mis les volcans au bord des mers? « Si

la nature n'avait allumé ces vastes fourneaux sur les rivages de

l'Océan, ses eaux seraient couvertes d'huiles végétales et ani-

males... La nature purge les eaux par les feux des volcans... Elle

brûle sur les rivages les immondices de la mer. » Savez-vous

pourquoi « la vache a quatre mamelles quoiqu'elle ne porte qu'un

veau et bien rarement deux »? Non? le voici : « Parce que ces

deux mamelles superflues étaient destinées à être les nourrices du

geiire humain. » Vous doutiez-vous que « la nature oppose sur la

mer l'écume blanche des flots à la couleur noire des rochers, pour

annoncer de loin aux matelots le danger des écueils ' »? Ceci est

exquis : « Les insectes qui attaquent nos personnes mêmes,
quelque petits qu'ils soient, se distinjïuent par des oppositions

tranchées de couleur avec celle des fonds où ils vivent! » Louange
au Seigneur qui fait vivre la puce noire sur la peau blanche, pour

être plus aisément attrapée!

A Rousseau encore, Bernardin de Saint-Pierre a pris sa philoso-

phie sociale, dont les effusions, mêlées sans cesse aux descriptions

de la nature, font des Études'un étonnant chaos. Mais là encore l'es-

sentielle imbécillité de ce disciple apparaît : c'est un Rousseau

affadi, radotant, affecté d'une sécrétion surabondante des glandes

lacrymales. Pour lui, athées, riches, savants, ces trois termes se

tiennent; et c'est l'égo'isrhe des privilégiés qui a inventé les idées

impies de force centripète ou centrifuge. La clef de la méthode
scientifique, c'est la maxime : faites fortune. Jamais la haine dft

l'inégalité sociale, du luxe, de l'aristocratie, l'amour de l'huma-

,

nité, des humbles, de la simplicité, l'enthousiasme de la vertu

n'ont revêtu des formes plus faussement, plus béatement, plus

niaisement attendries : dès qu'on regarde la pensée de ce pauvre

homme, hélas! le mot niais est celui qui revient toujours à nos

lèvres. Le malheureux! il est responsable en grande partie du

cours qu'a pris pendant vingt ou trente ans la religiosité excitée

puissamment par Rousseau. C'est lui qui a créé les symboles de la

religion philosophique, le culte laïque des grands hommes et des

bons hommes, dont un Elysée national rassemblerait les cendres,

les bustes, les monuments à côté des bienfaiteurs du genre

humain, y seraient reçus le laborieux pêcheur et le charbonnier

vertueux. C'est lui qui a placé au milieu d'une pelouse, dans une ile,

agréable, un temple en forme de rotonde, entouré de colonnes

dédié à Vamour du genre humain, qI tout enguirlandé d'inscriptions

1. Etudd X, passint
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morales '. Soyons juste pourtant : il a demande des arbres sur

nos boulevards, et de la musique pour les alii^nés.

A travers l'incohérence et la puérilité des Études de la nature, on

y découvre la matière d'un chef-d'œuvre, qui s'est fait : le Génie du
christianisme. Lisez dans VÉlude onzième une page sur les migra-
tions des animaux *

: vous verrez où Chateaubriand a pris la

méthode et l'idée de son livre. Parcourez ces titres: du Merveilleux

— Plniair du mystère — du Sentiment de la mctancolie — Plaisir de

la ruine — Plaisir des tombeaux — Plaisir de la solitude; vous vous

demanderez ce que Chateaubriand a trouvé ^. Il n'a eu à trouver

que l'idée très simple, l'idée de génie par laquelle la niaiserie

philosophique est devenue efficace et profonde.

Bernardin de Saint-Pierre a encore ceci de commun avec Cha-

teaubriand, que sa puissance de retenir et de renvoyer les images
dépasse infiniment sa capacité de comprendre et de rendre les

idées. Ce piteux philosophe est un grand peintre. Si on ne lit ses

Études de la nature que pour y chercher de pures notations d'im-

pressions sensibles, des images de sons, de couleurs, de mouve-
ments, on sera souvent charmé. Il explique ridiculement la créa-

tion : mais il a bien regardé les créatures. Et il nous habitue à

les regarder. Prises comme enseignement d'art, ces études sont

étonnantes par la justesse des indications qu'elles donnent sur les

formes que l'univers offre pour matière à l'artiste. Ses descriptions

ont cette précision serrée des détails qui en révèle l'origine : elles

s'appuient sur une SBn7;atrOrr~prëmu;re, qui se réveille sans être

affaiblie ni déformée. Il a dans l'oreille les forêts agitées par les

vents, dans l'œil les nuages colorés des tropiques. Ses tempêtes *

sont d'un rendu étonnant : tel sifflement du vent, tel craquement
du mât, tel aspect, telle hauteur, telle écume des vagues, telles

formations ou fuites de nuages, telle rougeur ou noirceur du cieL

tout est relevé, évalué, déterminé. Le bonhomme a disparu, avec

son optimisme, son humanité et sa Providence: il n'y a plus qu'un

artiste en face de la nature.

Sans y penser il nous achemine vers une révolution du langage :

car il lui faut des mots propres, des mots techniques, les seuls

équivalents à ses sensations et significatifs de leurs objets ^. 11

n'hésitera pas à nommer les convolvulus, les scolopendres, les cham-

pignons, les fruncolins, les oies sauvages, les palétuviers, les cocotiers,

les calebassiers, les êtres les plus humbles et les plus vulgaires, les

1. Élude XIII.

2. Éd. de 1833, t. I, p. 364.

3. Étude XIl.

4. Lettres; Voyage à Vile de France ; Études de la nature; Paul et Virginie.

5. Étude I, le Fraisier; Élude X, la Tempête.
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plus étranges et les plus inconnus du monde végétal et du monde
minéral. Aux épithètes littéraires qui qualifient, il substituera

l'épithète pittoresque qui montre : il nous fait voir ïouara rouge

et noir au milieu du « feuillage glauque des palétuviers », le savia

jaune et gris perché sur le poivrier aux fleurs ternes, dont il mange
les graines '. La langue des couleurs est très riche chez lui :

il ne nous donne pas simplement du rouge, comme la plupart des

écrivains, avaient fait avant lui; mais il a toute une gamme de

rouges : incarnat, ponceau, carmin, pourpre, vermillon, corail. Il

a plusieurs jaunes aussi : jaune soufre, jaune citron, jaune d'œuf,

orangé, safran, or, etc. Lisez le chapitre des couleurs - : il y décrit

des positions et des rapports de tons dans un lever ou un coucher

de soleil, des colorations de nuages, blanc sur blanc, ombres sur

ombres, avec une exactitude qu'envierait un peintre. J.-J. Rous-

seau voyait le ciel bleu, comme tout le monde : Bernardin de

Saint-Pierre y a trouvé du vert, ménie « sur l'horizon de Paris »,

par une « belle soirée de l'été ».

Voilà les vraies découvertes qu'il a faites, et pour lesquelles la

littérature lui est redevable. Du sentiment de la nature introduit

par Rousseau, il nous fait passer à la sensation de la nature, à la

pure sensation sans mélange d'idées ni même de sentiment. De la

poésie il nous mène à la peinture, et il tente une hardie transpo-

sition d'art : il rend avec les moyens de la littérature, avec des

mots, des effets qui semblaient exiger la couleur.

2. PAUL ET VIRGINIE.

L'œuvre la plus populaire de Bernardin de Saint-Pierre est

Paul et Virginie^.C'est la même puérilité de philosophie que dans

les Études de la nature, avec une psychologie étonnamment courte.

Deux enfants s'aiment ingénument depuis leur naissance. Igno-

rants et pauvres, loin de toute civilisation, sans contact avec la

société, affranchis des usages tyranniques, des préjugés corrup-

teurs, des faux besoins, des vaines curiosités, ils sont heureux et

vertueux. La société les sépare : Virginie est appelée en France

par une parente riche, donc égoïste. Notre monde effraie, dégoûte

sa pauvre âme : elle revient, et meurt dans un naufrage, sous les

yeux de Paul. Paul et les deux mères meurent bientôt. Nul enjoli-

vement, pas d'esprit, pas d'intrigue, pas de peinture de mœurs.
Une promenade de Paul et Virginie, une averse torrentielle, la

1. Étude XI.

2. Ce chapitre étonnant et alors absolument oriprinal est dans l'étude X.

3. G. Lanson, Un manuscrit de Pnul et Virginie, Revue du Mois, 1908.
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crise du dt^part, la tempi^le où se penl le Sainl-Gcnm : voilà les

événements et les ressorts de l'émotion.

Le cadre est séduisant : c'est la nature des tropiques avec sa

richesse éclatante et ses étranges violences. Deux ou trois paysages

de rile de France, deux ou trois états du ciel : rien de plus, et cela

suHlt. Pas de rhétorique, mais un imprcssiouisme sincère et puis-

sant. Des mots propres, inouïs, bizarres, palmistes, tatarnaques,

papayers, dressent devant les imaginations françaises toute une

nature insoupçonnée et saisissante. A peine quelques fausses notes

que la sentimentalité philosophique du temps ne remarquait pas :

« les pâles violettes de la mort se confondaient sur ses joues avec

les roses de la pudeur ». Ailleurs « ces paisibles enfants de la

nature » sont des singes qui se balancent dans les hauts cocotiers.

Rousseau nous montrait Montmorency, la Savoie, la Suisse : une

nature connue et familière. Ici, nous sommes dépaysés; et l'étran-

geté de ce monde exotique a une force particulière pour exciter en

nous le sentiment des beautés naturelles.

L'effet de ce petit roman fut immense en 1787. Les beaux esprits

avaient bâillé quand l'auteur l'avait lu chez Mme r^'ecker : ils ne

comprenaient pas qu'ils étaient dépassés. Sur le monde malade
d'un abus d'esprit, lassé de la vie la plus artificielle qui fut jamais,

disposé déjà par Jean-Jacques à goûter le sentiment plus que la

pensée, cette églogue rafraîchissante tomba. L'innocence naïve, la

nature sauvage, cela reposait du raffinement extrême des idées et

des mœurs; cela remplissait le vide secret, consolait le profond

ennui des cœurs.

INous en rabattons un peu aujourd'hui. L'églogue paraît mince
et fade. Il ne faut pas comparer ce couple de Paul et Virginie

aux amoureux de Dante ou de Shakespeare, à Paolo et Francesca,

à Roméo et Juliette, Cependant Bernardin de Saint-Pierre a créé

deux types, qui vivent : ce n'est pas peu sans doute. Ce ne sont

pas deux caractères, ce sont deux noms, quelques sentiments élé-

mentaires, simples, larges, plus rêvés qu'observés, quelques atti-

tudes gracieuses ou louchantes; c'est un doux et triste songe

d'amour pur, par lequel l'humanité se repose des réalités rudes.

Paul et Virginie sont d'irréelles et suaves figures de poème; un
sentiment élégiaque et lyrique les a créées. Ils sont de la famille

des êtres que créeront Chateaubriand, Byron et Lamartine: Mais

ils sont tout détachés de l'auteur qui les a formés, indépendants

aujourd'hui de sa certaine persoimalilé, élevés à l'infinie récepti-

vité des légendaires symboles. Et enfin, grande nouveauté, ils sont

très sensiblement conçus selon un idéal précis de beauté formelle :

nous verrons bientôt d'où celte infiuence féconde a soufflé.

Voilà comment Bernardin de Saint-Pierre a puissamment con-
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tribué chez nous au renouvellement de la littérature. L'insigni-

fiance de l'idée iait ressortir plus fortement l'impression poétique

ou pittoresque. Avec une philosophie moins niaise, il représente-

rait moins bien un moment décisif de l'évolution du goût en

France.



CHAPITRE II

SIGNES DE LA PROCHAINE TRANSFORMATION

1. Préparation du romantisme dans la littérature : sensation, senti-

ment; thèmes lyriques. — 2. Préparation du romantisme dans la

société. Types d'âme romantique : Mlle de Lespinasse, .Mme Roland.
— 3. Obstacles au renouvellement de la littérature : le monde, le

goût, la langue. Exemple de Ducis.

Bernardin de Saint-Pierre nous introduit au romantisme. Tout
le siècle est prêt avec lui, semble-t-il. Et cependant trente ans

encore s'écouleront après Paul et Virginie {\181); une grande intel-

ligence et un génie supérieur, Mme de Staël et Chateaubriand, se

dépenseront sans que Ton aperçoive encore le port où l'on parais-

sait toucher. D'où vient cette suspension du mouvement, cette len-

teur d'éclosion des germes?

i. TENDANCES NOUVELLES DE L.\ LITTERATDRE.

Mais d'abord ces germes existaient-ils bien? Nous n'en doute-

rons pas si nous ramassons sous nos yeux tous les indices de

renouvellement prochain que la littérature et la société nous pré-

sentent.

Le genre en apparence le plus conservateur, le plus lié par les

traditions et les règles, c'est le genre dramatique. Regardez; de

toutes parts la forme classique craque, et ne se soutient plus. De
toutes parts, elle est en contradiction avec l'esprit qui l'emploie.

Un goût singulier de représentation des choses sensibles, concrètes,

particulières s'y insinue. On ne peut plus supporter les specta-

teurs sur la scène' : et cette scène rendue libre appelle l'action, le

1. Le comte do Laura^uais donne 20 OOO livres aux comédiens «q 1759, pour qu'il»

renonceat à placer ^ea 3pect«leur8 sur (a scén9>
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décor, la figuration. De l'Opéra et de la Foire, le souci de la mise

en scène, dos accessoires exacts et pittoresques, gagne la Comédie-

Française : les princesses grecques quillenl leurs paniers, les héros

romains rejettent leurs perruques. Mlle Clairon, qui montre Klectre

en haillons, fraye la voie à Talma, qui, au début de notre siècle,

fera Cinna « laid comme une statue antique ». Regardez les cos-

tumes des méchants drames qu'on joue dans les dernières années

de l'ancien régime : une curiosité réaliste s'y fait sentir : voyez

notamment Préville en menuisier travaillant à son établi '. Lisez

les indications si précises, si détaillées des drames de Diderot et

de Beaumarchais : il y a là des effets tout extérieurs qu'on n'a pas

dépassés. Nous ne sommes pas même encore arrivés à cette sup-

pression de l'entr'acte, que Beaumarchais tentait pour la conti-

nuité de l'illusion. Comme avec cela l'action se complique, se charge

d'incidents, elle se ramasse plus difficilement dans un seul lieu,

en un seul jour. Beaucoup d'œuvres sont librement ordonnées selon

les nécessités locales du sujet : ainsi le Barbier et le Mariage. Il est

impossible que les unités continuent à tyranniser notre théâtre : la

mise en scène, la structure des pièces, la curiosité physique des

spectateurs réclament des cadres moins étroits. Même la forme du
vers est menacée : la comédie, le drame l'abandonnent; on tente

la tragédie en prose. Les sujets se renouvellent : l'histoire de

France, les histoires modernes s'emparent de la scène; et ces

sujets ne se contentent pas d'un vague décor sans caractère; ils

amènent infailliblement le pittoresque exact, les essais de resti-

tution historique dans la composition littéraire et dans la repré-

sentation théâtrale.

Partout l'éveil des sens se fait sentir dans notre littérature jusque-

là tout intellectuelle. Le roman se charge d'impressions, de descrip-

tions du monde extérieur; il substitue les silhouettes aux types, il

indique les formes, les milieux, les fonds. Jean-Jacques fait de la

beauté des campagnes, des bois, des cieux, un des objets néces-

saires de l'art littéraire. Diderot abat la barrière qui séparait la

peinture, l'architecture de la littérature; il fait des œuvres des

artistes une matière d'activité et de plaisir littéraires. Les littéra-

teurs hantent les peintres, les sculpteurs, les architectes; les uns
et les autres font échange de pensées, de goût, d'idéal.^ Les litté-

rateurs même seront au premier rang dans les vives polémiques
auxquelles donneront lieu les Bouffons d'abord, et plus tard la riva-

1. A consulter • A. Guillaumol fils, Costumes de la Comédie-Française, album in-fol.

1884.

2. Lettre de Voltaire au comte de Caylus sur BouubardoD ; Correspondance de Du
derot et de Falconet.
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lité de Gluck et de Piccinni. De ces commerces tend à se df^paper

une oslliélique géncTale", qui rétablira la littérature au nombre
des arts.

Dans le même sens agit rinfluence de la littérature anglaise

fortement physique et réaliste. Mais elle est sentimentale aussi e

lyri([ue, et par là, comme la littérature allemande, elle corres

pond à des caractères nouveaux que notre littérature est en train

de développer. Depuis La Chaussée, mais surtout depuis Diderot

et Rousseau, les types littéraires ont changé •.. d'actifs, raisonneurs,

et conscients, ils sont devenus sentimentaux, Imaginatifs, enthou-

siastes, mélancoliques. L'écrivain lui-même renonce aux exactes

et fines analyses : il déborde de sensibilité comme ses person-

nages, il s'abandonne à des transports délirants; son inspiration

est fiévreuse, troublée, intempérante. On ne recherche plus la con-

naissance par la raison, mais la jouissance par le sentiment. Et

l'on identifie par surcroit la vérité avec le désir ou l'amour. L'écri-

vain prend sa règle dans son tempérament personnel. Nous avons

vu que la littérature, chez Diderot, chez Rousseau, chez Bernardin

de Saint-Pierre, devient décidément individualiste : faut-il rap-

peler que Voltaire même, dans sa forme classique, est constam-

ment tyrannisé par son individualité, que ses théories religieuses

et politiques tiennent aux plus secrètes inclinations de son moi,

et qu'enfin il n'a pas craint d'apphquer la grave, l'impersonnelle

tragédie à la représentation de sa personne, de son ménage et de

ses goûts? Nous avons vu avec Diderot, avec Rousseau, les thèmes

lyriques se constituer : les caractères propres du romantisme,

l'infini des aspirations et des lanjentations, le goût des larmes,

des ruines, de la tristesse et de la mort, la recherche des con-

trastes touchants ou terribles, tout cela apparaît entre Rousseau

et Volney *.

Enfin quel mot décisif que ce cri de Beaumarchais : « Si quel-

qu'un est assez barbare, assez classique...! »

2, TENDANCES NOUVELLES DE LA SOCIETE.

Et la société est en parfait accord avec la littérature. Sous sa

brillante surface, ce monde est triste. 11 s'est trompé quand il a

cru s'assurer le bonheur par la morale facile. Il a permis avec

une douce indulgence la libre poursuite du plaisir sensuel, sous

1. Le comte de Volney (1757-1820), donne en 1791 les Ruines : mélange singulier

de philosopliisme (haine des tyrans et dos prùtres; foi au propres et à la raison] et do

notation pittoresque des choses exl^'-ieures (costumes, mœurs, traits locaux, etc.).
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la seule condition de respecter les convenances sociales, du reste

singulièrement élar^'ies; et voici que de la sensation physique

toute pure, dans laquelle il avait simplifié l'amour, est sortie la

satiété; la vanité même, par où on en relevait la saveur, n'a pas

sufli à dissiper l'impression de langueur accablante, d'éco^urante

monotonie, que dépose à la longue dans les cœurs le liberti-

nage du siècle. Par un chemin tout opposé, par l'intensité de la

vie intellectuelle, on est conduit au même point. Un amour pro^

l'ond de la vérité, une noble foi dans la raison et dans la science

soutiennent les savants adonnés aux plus âpres études. En ce

temps-là même, les hommes qu'anime le véritable esprit scienti-

fique embrassent avec bonheur les objets de leur pensée, l'ussent-

ils bien creux et chimériques : un Dalembert, un Condorcet se

satisfont par leur pensée. Âlais le monde dont l'inquiète analyse

est excitée par la vaine peur de paraître dupe, qui dissout par jeu

la foi, l'autorité, la tradition, et ne tend qu'à mouvoir son intel-

ligence, sans poursuivre de solides ou bienfaisants résultats, le

monde s'épuise dans la continuité de l'action intellectuelle, sans

but et sans passion. Les étincelantes conversations qui éblouissent

par le dehors ne laissent au fond de l'àme qu'une désespérante

sensation de vide et d'inutilité. Cette spirituelle société meurt de

sécheresse et de froid : le trop d'esprit la tue. De là la maladie

mondaine du siècle : l'ennui. On ne sait oii se prendre. Un triste

(< A quoi bon? » monte aux lèvres à tout propos.

Où chercher le remède? Dès la fin du règne de Louis XIV, quel-

ques fines natures l'ont entrevu- La vie sensuelle et la vie intellec-

tuelle ont besoin d'être illuminées, réchauffées par la participa-

tion du cœur. L'intérêt sentimental qu'on prend aux choses, voilà

le bonheur. Ainsi s'oriente le monde vers la « sensibilité », vers

l'idée d'abord et le désir, peu à peu vers la réelle capacité des

plaisirs du sentiment. L'imagination développe, multiplie, amplifie

les impressions de l'âme et leurs résonances. Si bien que cette

société, la plus intelligente, la plus sceptique, la plus raisonnable

qui ait jamais été, finit dans les mélancolies sans cause et les

espoirs sans mesure, dans les vagues attendrissements et les trans-

ports effrénés : elle ne croit plus au merveilleux de la religion;

mais Cagliostro la séduit, et elle court au baquet de Mesmer. Elle a

soif de mystère et d'infini. Alors commence le règne de la musique,

où l'on savoure le maximum de puissance émotionnelle uni au
minimum de détermination intellectuelle.

Quelques types mondains nous représentent très nettement la

transformation intirne des âmes.

Mme du Deffand, qui a connu toutes les excitations de la vie sen-

suelle et de la viè'intellectuelle, agonise dans l'ennui le plus aigu,
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le plus douloureux dont jamais âme humaine ail été torturée. Elle

redouble son mal en l'analysant, elle en trouve la formule : c'est

la privation du sentiment, avec la douleur de ne pouvoir s'en passer.

Elle a trouvé le remède aussi : dans l'extrême vieillesse, elle

apprend à aimor, à pleurer; elle guérit l'ennui par la souffrance.

Dans la crise salutaire de sa vie, la littérature ne fut pour rien.

Profondément indifférente à toutes ces œuvres de l'esprit français

qui ne parlaient qu'à son esprit, secouée par instants et réveillée

au contact de Shakespeare, elle a le goût incurable cependant :

son intellif^ence n'est ouverte qu'à Voltaire. La vie seule l'a renou-

velée et guérie. Elle a senti d'abord le besoin d'être aimée; puis

elle a aimé, d'un amour absurde, ridicule, tourmenté; toutes les

sécheresses de son cœur se sont fondues : jamais elle n'a plus vécu,

et plus délicieusement, que depuis qu'elle est hors de la raison,

hors de toutes les convenances, depuis qu'elle a ouvert en elle

d'intimes sources de tendresse et de douleur.

Il n'y a de salut que dans l'amour, et dans l'amour-passion.

Cette conclusion, où Mme du Defîand n'arrive que péniblement,

par une affection sénile, Mlle de Lespinasse s'y réfugia de bonne

heure. Elle ne laissa point dessécher son àme de feu dans les bien-

séances mondaines, ni dans l'exercice intempérant de l'esprit.

(( Il n'y a que la passion, disait-elle, qui soit raisonnable. » Et il

n'y avait que l'infini qui la satisfit : « Je n'aime rien de ce qui est

à demi, de ce qui est indécis, de ce qui n'est qu'un peu. » Elle

manifesta magnifiquement l'essentiel idéalisme de l'amour, par la

disproportion de ses inassouvibles passions aux éphémères ou

médiocres objets qui en étaient l'occasion. Quand elle eut perdu

M. de Mora, quand elle eut mesuré M. de Guibert, l'univers, l'art,

pas même la musique n'offrirent rien à son àme qui la contentât;

elle ne sentit plus de raison de vivre, et elle aima la mort. « J'ai

souffert. J'ai haï la vie; j'ai invoqué la mort; mais, depuis le

bûcheron, elle est sourde aux malheureux ; elle a peur d'être encore

repoussée. Oh! qu'elle vienne! et je fais serment de ne pas lui

Jonner de dégoût, et de la recevoir au contraire comme une libé-

ratrice '. » Ne voyons-nous pas se former dans les cœurs et déborder

sur les lèvres les sentiments romantiques, le lyrisme éperdu de

l'amour ou du désespoir? I/amour et la mort, c'est le thème que

Leopardi,que Musset chanteront : Mlle de Lespinasse l'a vécu. Les

âmes aussi élevées, aussi désespérées sont rares. Mais de tous les

côtés nous rencontrons les dispositions enthousiastes ou rêveuses,

le bouillonnement sentimental du désir ou de la tristesse, je ne

1. Lettre du 17 octobre 1775.
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sais quelle inquiète projection des sentiments intérieurs sur l'uni-

vers environnant.

Une petite bourgeoise qui demeure sur le quai, au coin di»

Pont-Neuf, se met à sa fenêtre au soleil couchant : << On eût dit,

écrit-elle à une amie, que le roi du jour, descendu de son char der-

rière ces hauteurs, avait laissé suspendu au-dessus d'elles son man-
teau de couleur rouge et orangée. Cette couleur enflammant un

large espace de la voûte céleste allait s'affaiblissant par degrés

insensibles jusqu'à ce point de l'orient, où elle était remplacée par

la teinte sombre des vapeurs élevées, qui promettaient une rosée

bienfaisante •. » Et la même, de sa petite chambre, écrivait

encore : « Alexandre souhaitait d'autres mondes pour les con-

quérir : j'en souhaiterais d'autres pour les aimer ^ ». Qui croirait

qu'on attendra encore près d'un demi-siècle pour que Lamartine,

Hugo, Musset répondent à cette voix?

Et voici le prince de Ligne écrivant à une marquise française :

d'un haut promontoire de la Crimée, le soir, il regarde la mer
immobile, il reporte sa pensée sur tous les hommes, tous les peu-

ples qui sont venus par cette mer, ont passé sur cette côte, ont

vécu dans ces villes dont il vient de fouler les ruines. Il se demande
ce qu'il est, où il va, le but et la fin de son agitation. Il voit tous

les ravages du temps dans les œuvres et dans les cœurs des hommes.
«Je juge le monde et le considère comme les ombres chinoises...

Je pense au néant de la gloire... Je pense au néant de l'ambition. »

Et la nuit descend, enveloppant le songeur; les Tartares font ren-

trer leurs moutors, une voix tombe du liaut minaret : recueillant

ses pensées, l'homme s'enfonce dans la nuit sur un cheval tartare ^.

Qui reconnaîtrait là l'aimable héros de salon que fut le prince de

Ligne? Cette lettre, où l'émotion intime s'encadre dans une vision

de paysage, c'est une méditation lyrique.

3. OBSTACLES AU RENOUVELLEMENT LITTERAIRE.

Quels furent donc les obstacles qui, en dépit de toutes ces dis-

positions et de tous ces indices, relardèrent l'évolution de la litté-

rature et la constitution d'un art nouveau? Ces obstacles, c'étaient

Je monde, le goût, la langue.

Le monde ne peut subsister sans les convenances; les conve-

nances interdisent la libre expansion de l'individualité; l'émotion

1. Lettre du 6 juillet 1776 à Mlle Cannet.

2. Lettre du 9 mai 1774 à Mlle Canael.

3. De Parthenizza, à la marquise de Coigny.
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intensfi, l'émolion sincère est de mauvais ton. Ne pas se distinguer,

voila la règle suprême. Or individualilt^, intensité, sincérité, dia-

tinrdon (au sons élymologiquo, ot non au sens mondain), tout

cela, c'est où l'on tend; ot, si l'on y arrive, ce sera la défaite, même
la fin du « monde ».

Le goiit est fixé par des règles traditionnelles, qui sont con-

certées pour l'expression des idées, pour la facilité de l'analyse,

du raisonnement, pour l'acquisition de la connaissance abstraite.

Les règles barrent le passage à la sensation, l'excluent de l'œuvre

littéraire. Elles ne reçoivent le sentiment, la passion que comme
objet d'étude analytique. Elles imposent des formes fixes, rigides,

immuables, à la matière dramatique ou poétique, et nul n'a droit

de s'affranchir des procédés connus, de renoncer aux moules usés,

aux répliques sans fin des mêmes modèles : le monde a adopté les

règles et en fait une partie intégrante de ses convenances.

Enfin la langue des livres et des salons est un système délicat

de signes aptes à représenter des idées; elle est indigente de

formes figuratives des choses concrètes, vide de propriétés évoca-

trices des émotions. Elle est exacte, sèche, fine, agile, incolore.

Elle est réfractaire à la poésie, tout au plus susceptible d'éloquence.

Dès qu'on veut l'employer à représenter des sensations, des pas-

sions, plutôt que des idées, des impressions plutôt que des déduc-

tions, elle sonne faux; elle se tend, et craque; elle se boursoufie,

et bâille. Elle ne peut éviter l'emphase. Elle ne sert qu'à l'analyse :

ses qualités les plus exquises la rendent impuissante aux synthèses.

Pour que le renouvellement de la littérature s'accomplisse, il

faudra que la vie mondaine disparaisse, que les règles soient

détruites, que la langue soit bouleversée.

IN'avons-nous pas vu Rousseau, en qui est la source du romantisme,

pénétrer plus profondément dans les âmes qui vivent hors du
monde, comme Mlle Phlipon? Dans le monde, il faut des âmes
d'exception, et de rares passions, pour forcer l'obstacle qu'il

oppose : le cas de Mlle de Lespinasse est unique. Lisez la lettre

du prince de Ligne que je résumais tout à l'heure; et vous verrez

comment l'habitude des relations mondaines, de la pensée abstraite,

du langage élégant et analytique a dégradé l'admirable thème

lyrique que la disposition momentanée de son âme lui avait ouvert.

Mme du DefTand n'a jamais pu se défaire de sa lucidité cruelle,

de son spirituel sang-froid d'intelligence, de son sec, conscient et

critique langage. Voltaire est resté d'un bout à l'autre du siècle le

grand, l'incomparable poète, le modèle unique et inimitable. Ceux

<\m méprisent l'homme, ceux qui contestent la doctrine, ceux que

iiousseau enfièvre, tous sont unanimes à répéter avec Mirabeau :

« Voltaire fut au théâtre un génie de premier ordre, dans tous ses
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vers un grand poète ». Et le type de la poésie vollairienne, avec

les règles et la langue qu'elle impliquait, pesait sur la littérature,

scrupuleusement maintenu par l'opinion du monde, bien qu'en

contradiction avec ses secrètes aspirations.

Voltaire mort et devenu l'intangible idéal, l'abbé Delille repré-

senta la plus haute forme du génie poétique que le public fût

capable de concevoir. Le cruel abbé! son implacable esprit rédui-

sait à la connaissance abstraite toutes les occupations de la vie,

tous les produits de l'industrie ou de la nature, tous les êtres de

la création. Il était didactique et descriptif à jet continu : et il

a réussi à exprimer les notions de toutes les choses sensibles, sans

en avoir ni en donner peut-être une seule fois l'impression. U a

mis toutes ces notions en vers réfléchis, exacts, ingénieux, froids,

il a su par ses épithètes et ses périphrases prévenir en nous
toute velléité de sensation, et nous retenir aux idées sans jamais
atteindre la nature. Le triomphe de son art, c'est l'expression

indirecte qui oblige l'esprit à résoudre une petite équation; il

n'est suggestif que de signes, qu'il s'agit de substituer à d'autres

par une rapide opération, pour déterminer la valeur intelligible

du vers ou de la phrase. Et ce bel esprit qui n'a jamais su faire

que des inventaires ou des catalogues, à sa mort mit la France en
deuil : ses funérailles furent une apothéose, et l'on croyait enterrer

avec lui la poésie!

Un écrivain, à la fin du xvili^ siècle, nous aide à mesurer de quel

poids le monde, le goût et la langue pesaient sur les esprits.

Jamais génie ne fit un plus triste naufrage que le bon Ducis *.

Il avait l'àme idyllique et héroïque, tendre et enthousiaste.

Delille ne le satisfaisait pas . il ne lui rendait pas « le charme de
la nature qui est à elle, et que tout l'esprit du monde ne peut
saisir ». Shakespeare l'enchantait, le vrai Shakespeare, et tout

Shakespeare. Eh bien! il n'a pas pu, pas su rendre les impres-
sions de son âme, les conceptions de son esprit, emprisonné qu'il

était dans le respect des convenances, des règles et du style. Il

nous fait rire quand il nous, parle des « jeux de tonnerre », unis

aux « jeux de tlùte » dans son « clavecin poétique », ou de « ce

je ne sais quoi d'indompté » qui soulève son âme honnête : il ne
se flattait pas pourtant; mais il ne s'est pas répandu dans son œuvre.
Il nous apparaît vaguement confondu dans la troupe des versifica-

1. J.-F. Ducis (1733-1816), fit jouer Hamiet, en 1769; Roméo et Juliette, en 1772;

Mactjcth, en 1784; Othello, en 1702; Abufar, en 1795. 11 eut en horreur les scènes

sanglantes de la Révolution. 11 refusa sous le Consulat une place de sénateur, et sous

l'Empire la Légion d'honneur. « Je suis catholique, poète, républicain et solitaire,

disait-il : voilà les éléments qui me composent et qui ne peuvent s'arranger avec
les hommes en société et avec les places. » — Œuvres, Paris, 1827, 6 vol. in-18.
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leurs, à peine distinct par un air original de bonté attendrie, sans

enipli.ise et sans fadeur : voilà pour ses poésies; pour son théâtre,

il ne s'est sauvé de l'oubli que par le ridicule.

Il a rogné les drames de Sliakes|ieare avec d'impitoyables

ciseaux sur le patron de Voltaire : il y a retaillé des tragédies à la

française, creuses, sentencieuses, sonlimenlalfs. avec tous les agré-

ments traditionnels, billets, travestis, méprises, conspirations,

songes, confidents. Opliélie est une princesse de tragédie, fille de
Claudius, afin que l'amour et la nature déchirent le cœur du sen-

sible Hamiet. Un banal édit forme un obstacle pour séparer les

deux amants, avant les révélations du spectre. Plus de comédiens,

bien entendu, et plus de pantomime : presque plus de mono-
logue; à peine quelques traits de cette admirable méditation

surnagent. Plus de fossoyeurs ni de crânes. Au dénouement, une
sédition où Hamiet tue Claudius : et Gertrude se tue, pour éviter

un parricide au sympathique jeune premier. Ei Romi^ol Plus de

frère Laurent, plus d'alouette aussi : en revanche Dante est appelé

à corser Shakespeare : Montaigu en prison dévore ses quatre fils!

Juliette et son Roméo sont un couple quelconque, des amis d'en-

fance; Roméo élevé près de Juliette sous un faux nom : et quand
nous le voyons, le doux, le tendre, le poétique enfant de Shake-
speare est un « guerrier redoutable », un général vainqueur, enfin

l'insipide héros cent fois revu. Il semble même que nous rétro-

gradions à Tiinocrate : Roméo, en sa vraie qualité de Montaigu,

lue le fils de Capulet, et Capulel, pour veitger son fils, s'adresse à

Roméo, son (ils adoplif sous le nom de Dolvedo. Voltaire ici est

dépassé. Voici lady Macbeth : elle s'appelle Frédégonde, Selon la

poétique établie depuis Crébillon, Malcolm, fils de Duncan, est

cru fils d'un simple montagnard. Pas de sorcières, sauf dans une

timide variante. Othello s'expédie en vingt-quatre heures. Othello

et Hédelmone (nom plus classique sans doute que Desdémone) ne

sont pas mariés. Un amoureux qui a en effet des entretiens secrets

avec Hédelmone donne de la jalousie à Othello : l'action est réduite

à une rivalité d'amour, et l'intrigue est un long quiproquo, comme
dans Zaïre, lago, ce terrible lago que Ducis admirait, a disparu.

Le teint d'Othello est éclairxi. Plus de mouchoir, mais un billet.

Un noble poignard remplace le trivial oreiller. Errfin le dénouement
est à volorrté : une variante marie les deux amants, pour la satis-

faction des àmcs sensibles.

Pour le style de Ducis, en voici le son ;

C'est un de ces mortels (jui, dans l'obscurité,

Par de mâles travaux doinplcnl l'adversité,



Qui, près de leurs enfants, de leurs chastes compagnes,
Coulent des jours heureux au sein de ces montagnes *.

Cet échantillon suffit, je pense.

Ducis avait du génie, l'ànie haute, l'esprit large : et voilà où
le respect du public, l'observance des règles, les scrupules de style

l'ont mené.
Rien ne pourra se faire tant que le monde gardera sa souve-

raineté ; le monde ayant disparu, les règles ne se soutiendront plus :

mais rien n'aboutira tant que la langue littéraire ne sera pas

refondue.

1. Macbeth, acte I, se. 1.



CHAPITRE III

RETOUR A L'ART ANTIQUE

L'Académie des Inscriptions; le comte de Cayhis. Barthélémy et

l'A7iacha7'sis. Réveil du goût de la beauté antique. — 2. André
Chénier : par où il est du xvm" siècle. Les Églogues, les ïambes :

art classique, inspiration antique.

Il se produit vers la fin de l'ancien régime un fait assez consi-

dérable, qui modifie la littérature : on voit l'antiquité gréco-

romaine reparaître, et ramener, comme il était naturel, un idéal

de beauté formelle et plastique. Cela est sensible, quand on passe

de Rousseau à Bernardin de Saint-Pierre : Julie et Saint-Preux

n'ont que là grâce française, l'expression des physionomies; Paul

et Virginie ont la noblesse antique, la pureté des lignes; les pre-

miers fout un couple qui intéresse nos âmes, les autres un groupe

qui séduit nos yeux. Que s'est-il donc passé?

1- RÉVEIL DU GODT DE L.\ BE.VUTÉ ANTIQUE.

En dehors du mouvement philosophique s'est formé un courant

d'études d'archéologie et d'art, qui avaient pour objet les monu-
ments antiques, ruines d'architecture, fragments de peintures,

statues, vases, débris de toute sorte et de tout âge. Ce coufent avait

sa source dans l'érudition bénédictine, qui nous a donné VAnti-

quité figurée du Père Montfaucon : là comme dans les autres

matières d'érudition, l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres

recueillit l'héritage des Bénédictins et se substitua à eux pendant
le xvni'' siècle; en elle fut le centre, d'elle partit la direction des

recherches d'érudition critique, philologique, historique, archéo-

logique, auxquelles notre siècle doit tant.
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La société et la littérature, depuis la querelle des anciens et des

modernes, s'étaient désintéressées de l'antiquité. On n'enseignait

plus le grec dans la plupart des collèges; l'étude en était faculta-

tive dans les autres. On étudiait le latin : mais dans Cicéron et

dans Tacite, dans Virgile et Lucrèce, on ne cherchait qu'une

rhétorique, ou une philosophie. On n'essayait pas de voir, par
l'histoire, la vie de ces grands peuples; on oubliait totalement

quelle place l'art avait tenue dans leur civilisation. Ceux des litté-

rateurs qui parlent des Grecs et des Romains en parlent avec une
connaissance bien superficielle, ou même avec une inintelligence

grossière : lisez les jugements de Voltaire et de La Harpe. L'Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres entretint le goiit sérieux

et l'exacte connaissance de la Grèce et de Rome.
Tandis que d'autres travaillaient sur les langues, sur l'histoire,

sur la religion, sur la science de l'antiquité, le comte de Caylus •,

un original de vif esprit et de puissante curiosité, faisait de
l'archéologie son domaine. Il avait voyagé en Italie et dans le

Levant; il était en correspondance avec tous les savants et tous

les antiquaires de l'Europe. Il étudiait infatigablement les débris

de l'art antique, les procédés, les matériaux, la signification,

l'usage, etc. : toutes ces études partielles tendaient à restaurer

dans les esprits une représentation plus fidèle de la vie antique.

11 s'enfermait volontairement dans la technique et le détail, et

méprisait les philosophes qui parlent de tout sans rien savoir : les

philosophes le lui rendaient bien, et sa réputation en a souffert.

Mais Caylus n'était pas un érudit seulement, c'était un artiste; dans
l'archéologie il cherchait des leçons pour nos peintres et nos

sculpteurs. Ce fut là son idée originale. Il servit de trait d'union

entre l'Académie des Inscriptions et celle de Peinture et Sculpture.

Il essaya de ramener nos artistes de l'idéal spirituel et galant à

l'idéal sévère de la Renaissance et de l'antiquité. Il leur offrit les

sujets antiques dans ses tableaux d'Homère et de Virgile (17o7). Per-

sonne plus que lui ne contribua à changer la direction de l'art

français : Vien procède de lui, et David est l'élève de Vien (Ser-

ment des Horaces, 1784). L'architecture avec Soufflot revient aussi

aux formes antiques. Cette révolution n'est pas sans conséquence

pour la littérature : car les artistes et les littérateurs ne sont plus

deux mondes fermés, inconnus l'un à l'autre. De plus, l'institution

des Salons donnait aux artistes un puissant moyen d'action sur la

1. Le comte de Caylus (1692-1765), voyagea en Italie et en Orient, entra en 1731 à

l'Académie royale de Peinture et de Sculpture; eu 1742, à l'Académie des Inscrip-

tions, publia de 1752 à 1767 son Recueil d'anti/)uitijs égyptiennes, étrusques, grec-

ques, romaines et gauloises, 1 vol. in-4. — A consulter : S. Hocheblave, Essai sur le

comte de Caylus, Paris, in-8, 1837.
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société; et désormais, dans la formation du goût général, entrera

une certaine dose de tendances et de ju^^ements esthétiques.

Tout concourait alors à élarfi;ir l'importance de la révolution

qui se faisait dans l'art. Les voyages ' se multipliaient en Italie,

en Grèce, dans le Levant; et les relations des voyageurs rendaient

un intérêt au.\ œuvres de la poésie antique, en faisant connaître

tous ces pays où étaient nés les chefs-d'œuvre qui en étaient le

cadre ou la matière, en décrivant les ruines de ces monuments
dont l'antiquité avait parlé, ou dans lesquels elle s'était survécu.

La découverte d'Herculanum et de Pompéi ^ frappa vivement les

imaginations : cette réapparition de villes enfouies depuis di-x-sepl

siècles fut le fait saisissant qui captiva l'esprit mondain, et mit le

gréco-romain à la mode. Cette mode se marque par le caractère

du style Louis XVI, dans l'ornementation et l'architecture : au
rococo commence à succéder le pompéien; on reprend les motifs de

décoration que les fouilles récentes onfTàit connaître; des lignes

plus simples, plus sévères commencent à rappeler la noblesse des

formes antiques.

Un savant ^ peut alors concevoir le projet de ramasser dans un
ouvrage de vulgarisation toute la civilisation grecque, telle que la

science du temps l'a restituée, vie publique et vie privée, reli-

gion et philosophie, poésie et art, monuments et paysages. Il

propose au public de lire cela : et le public lit, le public est

charmé. La clarté de l'exposition, l'agrément facile que l'abbé

Barthélémy répand sur sa solide érudition, sont pour quelque
chose dans" le succès du Voijage du Jeune Anacharsis : mais le goût

du public y a été pour beaucoup aussi; le livre est venu à son

heure. Par lui, l'antiquité sort de l'abstraction : on la voit, un
peu molle et sensible, vraie pourtant et surtout réalisée dans des

formes plastiques qui en représentent bien le caractère le plus

original, et le moins considéré jusque-là par les littérateurs.

De ce mouvement est sorti le changement que nous signalions

dans la facture des œuvres littéraires. Une élégance un peu

1. Voyage de Nointel, avec le peintre J. Carrey, à Athènes en 1674. Spon, Voyage

d'Italie, de Dalmatie, de Grèce et de Levant, 1677, 3 vol. in 10. Paul Lucas, trois

Voynges, publ. en 1704, 1712 et 1719. Caylus va en Italie (1714-1715), en Levant

(1716-1717). Wood, Ruines de Palmyre (1753), Ruines de Balbec (1757). Leroy,

Ruines fies plus beaux monuments de la On'ce (1758 et 1770). Choiseul-Gouffier, la

Grèce pittoresque, 1792-1824 (voyaRe en 1776). Guys, Voyage littéraire en G r/''c<" (1771).

2. Herculannm fut retrouvée en 1711; les fouilles de Pompéi datent de 1755. Les

Ant-chità di Srcolano, de l'Acad. de Naples, paraissent de 1755 à 1792.

3. L'abbé Barthélémy (1716-1795) ;ici'onipagna en 1755 le duc de Choiseul en

Italie. Il s'attacha aux Choisoul, et leur sacrilia ses espérances de gloire scientifique;

il a fait pourtant d'utiles travaux sur la numismatique, sur l'alphabet phénicien, etc.

Il'Anachmrsi* parut ea 1788, 4 vol. in-4.
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douceâtre et convenue, une noblesse un peu creuse et de déca-

dence se remarquent très aisément dans les conceptions poétiques

ou dramatiques des écrivains de la fin du siècle. Il y a un style

Louis XVI dans la littérature, et le groupe de Paul et Virginie

nous en présente la plus liarnionieuse création. Ce sera ce goût

antique qui ira se développant sous la Révolution, favorisé par

les événements politiques et par le mouvement des idées : dégagé

de plus en plus des éléments mondains, élégants, spirituels, aux-

quels il s'est allié d'abord, il créera des formes pures et froides;

il réalisera l'harmonie sans la vie, et la beauté par l'efTacement

du caractère; il suscitera la correcte poésie des fontanes, des

Luce de Lancival et des ChênedoUé; il imposera même à l'ima-

gination brûlante de Chateaubriand les idéales ligures de Cymo-
docée et d'Atala, qui ressemblent à l'antique tout juste comme
des marbres de Canova.

Il était important de signaler le courant qui porte les esprits

de nouveau vers l'art gréco-romain : nous découvrons ainsi les

origines, la place d'un génie original que, sans cette étude préa-

lable, on ne sait où loger dans l'histoire de notre littérature. L'an-

tiquité, je pourrais dire l'archéologie et l'art grec, ont leur poète

à la fin du xvni*' siècle, le plus grand, le seul grand de tout le

siècle : et nous voici conduits à André Chénier.

2. ANDRÉ CHÉNIER.

André Chénier ' ne fut connu de son vivant que par quelques

odes et dithyrambes qui le classent à côté de Lebrun : son lyrisme

1. Né en 1762 à Conslanlinople, Chénier fut amené tout jeune en France (17C5); il

se lia, au collège de Navarre, avec les frères Trudaine. Il fut 6 mois cadot au régi-

ment d'Angoumois, en garnison à Strasbourp. En 1784, il voyage en Suisse et en
Italie, avec les Trudaine (1784-1785). De 1785 à 1791. datent la plupart des idylles et

éléfries de Chénier. En 1787, il partit pour l'AnKlelerre, comme secrétaire de M. de

la Luzerne nommé ambassadeur. Il s'y ennuya cruellement, et revint en P'rance en

juin 1791. Il avait déjà publié quelques écrits politiques. Il entra dans la Société

de 1789. Après le 10 Août, André Chénier, qui s'indignait du cours des événements, et

qui était en désaccord avec son frère Marie-Joseph, l'auteur tragique, quitta Paris.

Au commencement de 1793, il se fixa à Versailles, venant de temps h autre a Paris,

visitant des amis à Passy, à Luciennes, à Saint-Oermain. Le 7 mars 1794, il fut

arrêté près de la Muette, sans qu'il y, eût de mandat contre lui. I! fut mis à Saint-

Lazai-e, transféré le 6 thermidor à la Conciergerie, jugé et exécuté le 7. Marie-Joseph

fit en vain tous ses efforts pour le sauver.

Éditions : Poésies, 1819; G. de Cliénier, Lemerre, 1874, 3 vol. in-8; Becq de Fou-
quières, Charpentier, 1862 et 1872, in-12; Œuvres en prose, éd. Becq de Fouquières,

1872; Commentaire sur Malherbe, 18i2. Les liucoUques, éd. J.-M. de Heredia, 1907.

Œuvres complètes, éd. Dimoff, 1908, t. I. — A consulter • E. Faguot, A VIII" siècle.

H. Potez, ouvr. cité {p. 633, n. 1). L. Bertrand, la Fin du classicisme et le retour a

l'antique, Hachette, 1898.

Lanson. — Histoire de la Litteratu-e française. 28
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est une éloquence vigoureuse, travaillée, non exempte d'emphase
et (le rhétorique. Il n'a été révélé qu'après sa mort : la Jeune Cap-

tire, la Jeune Tarcntine furent imprimées dans la Déccide et le

Mercure; les Œuvrca ne |)arineiil (ju'en \H\9. Le succès fut consi-

dérable, mais l'heure était passée où (Ihénier pouvait exercer une

influencé par ses propres et réelles qualités. Les vers étaient

beaux : donc ils n'étaient pas classirjuca. Les romantiques qui se

cherchaient partout des précurseurs, l'adoptèrent, et l'originalité

de Chénier se fondit dans le grand courant romantique.

Il était tout le contraire d'un romantique. Il appartient au
xvui*^ siècle, èl il est tout classique, le dernier des grands clas-

siques : ce qui a trompé sur lui, c'est qu'il était poète, en un
siècle qui avait ignoré la poésie; et c'est qu'il avait retrouvé, parmi
les pseudo-classiques de son temps, le secret du véritable art clas-

sique. Le moyen âge ne l'a jamais préoccupé; il a été indifférent

même au xvi^' siècle : le maîtie où il allait étudier, c'était Mal-

herbe; ses modèles, c'étaient les Latins et les Grecs. Jamais homme
ne fut plus éloigné de la religiosité mélancolique ou enthousiaste

des Chateaubriand et des Lamartine : « athée avec délices »,

selon le mot de Chênedollé, le xvin*^ siècle dont il était n'était

pas celui de Rousseau; c'était celui de Voltaire, de VEncyclopédie.,

de Buffon, le xvin« siècle irréligieux, sensualiste, et scientifique.

Il appartient, par sa pensée, au même groupe que Condorcet et

Volney : il a le culte et l'ivresse de la raison, et son rêve a été

de donner une expression poétique aux conquêtes de la raison.

11 a formé des plans de grands poèmes qui s'appelaient la Super-

stition^ VAatrotiomie, VAmt'rique, VHennés : ïAmérique devait con-

tenir « toute la géographie du globe » et « le tableau frappant et

rapide de toute l'histoire du monde », considérée du point de vue

de la tolérance et de la philosophie; c'était un Essai sur les mœurs

en vers. L'Hermès aurait exposé le système de la terre, sa forma-

tion, l'apparition des animaux et de l'homme, la vie de l'homme
primitif avant la constitution des sociétés, le développement des

sociétés, politique, moral, religieux, scientifique : en somme, le

cinquième livre de Lucrèce, refait, agrandi, développé au moyen de

l'Histoire naturelle de Buffon. Cette poésie-là, avec plus de force

de pensée, plus de génie et d'art dans l'expression, n'est encore

que la poésie des Delille et des Esménard : elle est essentiellement

didactique, analytique, intellectuelle; elle ne dépasse pas le ton

oratoire.

Dans ses élégies, il se découvre encore le vrai fils de son siècle.

Le Chénier qu'elles nous oiïrent est un homme du monde,

qui n'a que des sens, qui court après « le plaisir », et ne spiri-

tualise point l'amour. Sa Camille « aux yeux noirs », sa « Julie



RETOUR A l'art ANTIQUE- 849

au rire étincelant », sa Rose « dont la danse molle aiguillonne

aux plaisirs », sont de faciles créatures; et ce qu'il espère, ce

qu'il se promet de ses vers, c'est qu'ils soient un code d'amour
et de volupté; c'est qu'ils échauffent les désirs dans les jeunes

âmes, et qu'ils éloignent « du cloître austère » la pensée des

vierges '. Ce Chénier-là est tout proche de Parny.

Mais ilafait les jB(;/o(/îies 'tles ïambes, et c'est par là qu'il semble
se séparer de son temps.

Par ses Êglogues gréco-latines, il se rattache au groupe des

savants qui, derrière la littérature bruyante des salons et de VEn-
cydopédie, retrouvaient l'antiquité, et la représentaient aux artis-

tes. Chénier a connu ce mouvement; il y a participé; il l'a pro-

pagé dans la poésie. Guys, l'auteur d'un Voyage de Grèce, était

des amis de sa famille. 11 avait rencontré le philologue Brunck,

dont les Analecta vetcrum Grsecorum- furent une de ses lectures

favorites. A Londres, il se procura les poètes latins de la Renais-

sance italienne, Sannazar et autres : ces reproductions artistiques

de la forme antique le ravirent. Son hymne à David sur le Serment

du Jeu de Paume, n'est pas seulement une manifestation de libéra-

lisme politique, il y célèbre le génie et le goût du peintre.

Il avait un avantage sur tous ceux qui étudiaient ou imitaient

l'antiquité : il était né à Gonstantinople, et par sa mère, une
Santi l'Homaca, il était demi-Grec. Il avait dans le sang, il reçut

parmi ses premières impressions d'enfance, quelque chose qui

lui permit de comprendre la beauté antique : il la sentait toute

voisine de lui et dans une parfaite harmonie avec son intime

organisation; où les autres ne voyaient que des souvenirs de col-

lège ou des décors d'opéra, il saisissait sans effort les réalités con-

crètes. A son origine, sans doute, il doit ce caractère unique chez

nous d'être plus Hellène que Latin : réfractaire même au génie

proprement romain, et dans la poésie romaine incapable de saisir

autre chose que les reflets de son aimable Grèce, la vraie patrie

de son esprit : ses auteurs préférés, avec les purs Grecs, sont les

poètes de l'alexandrinisme latin.

Ainsi s'explique qu'il ait pu faire ses êglogues, qui sentent si

peu le pastiche. VAveugle, le Jeune Malade, la Jeune Tarentine, la

Liberté, d'autres pièces encore, une foule de fragments inachevés,

^inspirations inemployées sont des œuvres absolument sans

pareilles dans notre littérature. Cela a l'air des choses antiques,

sans rien d'artificiel : c'est une poésie légère, limpide, plastique^

baignée de lumière, aux formes harmonieuses et faciles, qui sem-

1. Cf. Élégies 23 et 30.

3. SUaabourg, 1776.
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blcnt spontanément écloses, un art sûr et sobre, qui se dérobe

partout, et jamais ne défaut. Mais comment cette perfection a-t-elie

été possible? Parce que Chénier n'a pas vu les œuvres grecques

par l'extérieur; il a senti l'àme qui s'y réalisait. Et il a senli que

son àme s'y trouvait réalisée aussi. Les thèmes, les idées, les

imaf^es de ses poètes favoris ont été employés arlislement par lui

à exprimer sa propre nature, ses propres émotions. Lisons un
petit fraiimont, le n" 29 de l'édition de M. de Chénier : rien dans

le ton ni la couleur ne le dislingue des imitations de Tliéocrite ou

de Moschus; on reconnaîtrait dans ces huit gracieu.x vers une
inspiration antique, sans cette note autographe du manuscrit :

« Vu et fait à Catillon près Forges le 4 août 1792, et écrit à

(lournay le lendemain ». L'e.vpérience de Chénier se fond dans
son érudition; et dans ses « vers antiques », ce qu'il met, ce sont,

non pas toujours « des pensers nouveaux », du moins des sensa-

tions personnelles et de la nature observée. Voilà par où il se dis-

tingue des « fabricants d'antiaues » de l'époque révolutionnaire et

impériale.

C'est pour cela qu'il a fait un choix si restreint, si exclusif dans
l'immense richesse de l'hellénisme. 11 laisse les graves poètes

et les penseurs profonds ; Aristote, Thucydide ne l'inquiètent

guère. 11 ne s'arrête pas à la sublimité de Pindare : de Sophocle

il retiendrait surtout les rossignols de Colone. La Grèce qu'il

aime, où il vit, c'est la Grèce aimable, légère, joyeuse de vivre,

absorbant avidement de ses sens subtils tout ce que la nature a

répandu de beautés et de plaisirs dans l'air, dans la lumière, dans

les lignes des monts et la mobilité des flots; la Grèce des joies

physiques et des passi(jns naturelles, primitivement sensuelle ou

volu[)tucuse avec raflinement, la Grèce homérique, alexandrine

on gréco-romaine, épicpie, idyllique, élégiaque. Homère, Aristo-

phane, Théocrite, Hion et Moschus, Callimaque, Anacréon, VAii-

thologie, ceux des Latins ou des Italiens qui ont exprimé ces

parties exquises et peu profondes de l'hellénisme, c'était ce qui

convenait à Chénier pour représenter sa propre nature. L'homme,
en effet, ne change pas quand on passe des Êléyics aux Eulnyiics :

mais ici l'épicurifti mondain du xviii'' siècle enveloppe sa concep-

tion matérialiste de la vie des sensations Unes d'un artiste grec :

il traduit en païen son amour de la nature, de la jeunesse, de la

vie riante et facile, des beaux corps gracieux et fermes.

Les ïambes sont aussi, par leur forme, d'inspiration antique :

Archiloque et Horace ont fourni ce rythme inégal, pressant et

vigoureux. Chénier les écrivit pondant les quatre mois et vingt

jours qui séparèrent son arrestation de son exécution. Il avait

accueilli la Hévoluliou avec joie, contiance, enthousiasme; mais il



hETOUR A l'art antique. 8;)1

ne larda pas à s'inquiéter, à s'indigner : il était monarchiste

constitutionnel, il avait Jacobins et Girondins en exécration. Il donna
cours à ses sentiments dans les ïambes : la haine de ceux qui

gouvernaient, l'horreur des massacres et des supplices, le mépris

de la légèreté égoïste des victimes, la révolle d'une àme qui aspire

à vivre et à agir encore, d'âpres malédictions, d'amères défiances,

des fiertés hautaines, de douloureux désespoirs, tout le contenu

de ces poèmes, comme leur forme, nous mène bien loin de la

satire didactique de Roileau, de la satire épigrammatique de Vol-

taire, de la satire oratoire de Gilbert. Par les ïambes, la satire

retrouve son caractère lyrique.

André Chénier a un rôle particulier dans l'histoire de la versi-

fication française. On en a fait parfois à tort l'inventeur des

rythmes romantiques. Non : pas plus ici que par l'inspiration,

il n'est romantique. Mais il n'est pas non plus un pur classique :

l'art de Boileau, les règles de Voltaire ne lui suffisent pas ; et voici

ce qu'il fait : il répète pour son compte la tentative de Ronsard,

sans s'en douter, pour la même raison et de la même manière
que Ronsard. Il est grec lui aussi, et grand humaniste : aussi

tente-t-il une imitation serrée de la technique des anciens. On
peut reconnaître à chaque moment dans son style, dans le choix

d'une épithète, dans certaines métaphores et figures, un emploi

systématique des procédés d'élocution qui sont familiers aux
poètes grecs et latins.

Il a fait de même dans sa versification. Il a même, comme
Ronsard, et avec le même succès, tenté l'ode pindarique; une de

ses odes offre la strophe, l'antistrophe et l'épode. Son ode sur le

serment du Jeu de Paume, avec ses 22 strophes de 19 vers, toutes

identiques par la succession des mètres, et présentant toutes le

même dessin compliqué, est une pièce massive et manquée,
comme ïode à l'Hôpital. L'humanisme de Chénier l'a conduit aux
mêmes excès qui avaient perdu Ronsard. Il a été mieux inspiré

quand il a importé l'ïambe : à vrai dire, ce n'était pas une forme

tout à fait nouvelle; à ne compter que le nombre des syllabes, les

Adieux de Gilbert à la vie offrent précisément le même mètre.

Mais Gilbert distribue ses ïambes en distiques, et assemble les dis-

tiques en quatrains. Dans André «Chénier, le rythme est hbre et

délié : la pensée se déroule à travers les alexandrins et les octo-

syllabes, sans autre loi ni mesure que leur régulière alternance.

Nous touchons ici à la grande innovation qu'il a tentée dans

la versification. Avant lui, les poètes classiques ont tendance à

faire coïncider les coupes rythmiques et les coupes grammati-
cales : ils évitent l'enjambement, soit de vers à vers, soit de strophe

à strophe; autant que possible ils enferment un sens complet



852 INDICES BT GERMES D'UN ART NOUVEAU.

dans chaque élément métrique, vers, partie de strophe, ou strophe.

Leurs alexandrins se distribuent naturellement en unités indépen-

dantes, vers sentencieux, ou distiques : le distiijue est l'élément

constitutif de leur période poétique. Les stances, strophes, couplets

s'organisent semblablemcnt par assemblage de couples ou de
triades de vers : quatre, six, huit, dix, voilà les nombres qui en
déterminent ordinairement la composition; et dans chaque l'orme

sont ménagés des repos fixes, où le sens s'arrête avec le vers.

Chénier, entraîné par l'exemple des Grecs, substitue l'harmonie
i la symétrie. Au lieu de tenir toujours à l'unisson le métré et

la phrase, d'en faire co'incider le dessin et le développement, il

pose le principe de la discordance : il multiplie l'enjambement,

même l'enjambement d'une syllabe, de vers à vers, de strophe

à strophe, à l'imitation des lyriques grecs, des chœurs de tragédie,

des odes d'Horace. Il évite les distiques, quatrains, sizains; quand
le distique est la forme métrique, il a soin que les arrêts du sens

ne correspondent pas aux divisions du mètre. Le développement
de la phrase dans les pièces monomètres est aussi varié, aussi

inégal que possible, de façon à rendre impossible une découpure
symétrique. Tantôt le sens emporte une longue suite d'alexan-

drins, tantôt très peu, jamais des nombres égaux, ou liés par des

rapports simples et sensibles; toujours il désarticule le vers, s'ar-

rétant partout ailleurs qu'à l'hémistiche, sur la troisième, sur la

quatrième, sur la neuvième, sur la dixième syllabe, se terminant

parfois à l'intérieur du vers. De temps en temps, à intervalles

inégaux, le sens et le vers se ferment ensemble, et l'accord se

fait de la structure grammaticale et de la structure rythmique *.

Il y a là quelque chose d'analogue à la dislocation du vers clas-

sique que les romantiques ont réalisée. Le désavantage de Chénier,

c'est que son essai ne vient pas dune étude directe du vers fran-

çais, et du sentiment de ses propriétés intimes : il fait une appli-

cation extérieure de la technique gréco-romaine à notre versification

nationale; et de là vient, malgré son art infini, ce qu'il y a parfois

de dureté, d' « arrythmie » dans certains prolongements des

périodes, dans certaines hachures des mètres.

1. Cf., par ex., le cumbal des CcaUures el des Lapithes dans l'Aveugle.
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INFLUENCE DE LA RÉVOLUTION SUR LA
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1. Destruction de la société polie. Médiocrité de la littérature révolu-

tionnaire. -- 2. Expansion et puissance du journalisme. Le jour-

nalisme révolutionnaire : Camille Desmoulins.

L'époque où nous arrivons est une époque de transition ; on
peut hésiter si l'on doit la rattacher au passé ou à l'avenir. La lit-

térature de la Révolution et de l'Empire appartient au xviii' siècle,

par toutes ses basses œuvres : par tout ce qu'elle a de considé-

rable, c'est le xix" siècle qui s'ouvre. J'ai donc dû rattacher cette

période plutôt à la littérature contemporaine.

La production littéraire fut alors abondante ^. A parler en général,

elle n'a jamais été plus insignifiante, de forme plus vulgaire ou

1. A consulter : Hupo P. Thieme, La littérature françane au XIX' siècle, biblio-

graphie. Paris et Leipzig, 1908.

•2. A consulter : Th. Muret, VHistoire par le théâtre, 3 vol. 1865 (t. 1). H. Wels-
chineer, te Théâtre de La Révolution, ISSl; la Censure sous le I*' Empire, 1886

G. Merlet, Tableau de la littérature française de 1800 à ISI&, 3 vol., 1883. Potez,

Bertrand, ouvr. cités.
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plus factice, plus médiocro ou plus fausse de pensée. Écartons

donc toute ceitc niasse d'écriture inutile, qui n'ajoute «ju'un poids

mort à notre littérature. Venons à l'essentiel : cette période nous

présente trois faits considérables (pii intéressent la littérature :

la destruction de la société polie, le développement du journa-

lisme, lepanouissement de l'éloquence politique. Elle nous offre

trois grands noms : Mirabeau, Mme de Staël, Chateaubriand.

1. RUINE DE LA SOCIÉTÉ POLIE.

La Révolution a fermé les salons. En suspendant pendant dix ou

douze ans la vie mondaine, elle a soustrait la littérature aux con-

ventions de pensée et aux élégances de diction que celle-ci impo-

sait. Même lorsque les salons se rouvrirent et que la vie de société

reprit son cours, jamais l'ancienne tyrannie du goût des gens du

monde ne fut rétablie : même sous la Restauration, et à plus

forte raison depuis, les plus célèbres salons n'eurent jamais qu'une

influence très limitée. Alors que, depuis le xvii« siècle, le monde
était comme le milieu naturel de l'espèce des écrivains, alors que

les ouvrages devaient, pour réussir et vivre, lui être et destinés

et adaptés, il arrivera rarement désormais que les écrivains les

plus illustres, les plus à la mode même, soient des hommes du

monde, et y prennent l'esprit, la couleur de leur œuvre. Cela aura

pour premier et sensible elTet de reporter du dehors au dedans la

règle, la loi de la création littéraire, de rendre l'écrivain dépen-

dant de son seul tempérament, de son propre et personnel idéal :

à moins — ce qui arrivera aussi — qu'à la tyrannie du monde ne

se substitue la tyrannie des écoles, des ateliers, des sociétés pro-

fessionnelles, imposant d'absolus mots d'ordre, d'exclusives for-

mules, et décriant la concurrence. En tout cas, jamais depuis 1789

la littérature n'a reçu du public mondain ni impulsion ni direc-

tion. Et cela revient à dire que les femmes ont perdu leur empire

presque deux fois séculaire. Je crois, en effet, qu'un des caractères

généraux de la littérature qui s'est développée en ce siècle, orientée

tantôt vers la science et tantôt vers l'art, c'est d'être une littérature

d'hommes, faite surtout par et pour des hommes.
Avec le monde, la Révolution emporta le goût classique. Ce

n'est pas parce que les collèges, comme les salons, furent fermés :

on les rouvrit. Mais ce qui soutenait le goût classique, c'était le

monde, une aristocratie de privilégiés si bien dispensée des spé-

cialisations et des actions professionnelles qu'elle en regardait la

marque comme disqualifiant l'honnête homme : alors l'éducation
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pouvait n'avoir pour fin que l'ornement et le jeu de l'esprit. Mais
la constitution démocratique de notre société a donné place à
l'éducation scientifique, aux études techniques et spéciales, à côté,

même au-dessus des lettres pures : le public qui juge les livres

n'est plus homogène, et surtout, en dépit de nos programmes
d'instruction, ne renferme qu'un bien petit nombre d'esprits qui

aient réellement reçu leur forme de l'antiquité. I/imitation clas-

sique des œuvres grecques ou iatiiieri n'a plus de raison d'être :

un écrivain perdrait son temps à se donner des mérites que presque
persoiuie ne sentirait.

La Révolution produisit d'abord un avilissement inouï de la lit-

térature. Les œuvres où se continuait la précédente époque nous
apparaissent noyées au milieu du fatras, des platitudes, des gros-

sièretés, des violences sans caractère et sans décence, par où toute

sorte d'écrîvassiers flattèrent les passions du peuple, et les entre-

tinrent honteusement sous prétexte" de se mettre à sa portée. Je

parle surtout du théâtre, plus asservi que tous les genres propre-
ment littéraires à toutes les modes, à tous les états passagers de
l'opinion. Lorsqu'un nouvel ordre s'établit, la littérature n'est plus

tout à fait au point où elle était en 1789 : plus affranchie du
goût mondain, de l'esprit, de l'analyse, de la finesse piquante,
moins intelligente, elle s'est vidée de pensée en harmonisant ses

formes. Le mouvement des idéesei^des^passions politiques, l'imi-

tation prétentieuse et sincère de la fermeté Spartiate, de"" l'hé-

roïsme romain, ont renforcé le courant artistique qui, dès le temps
de Louis XVI, ramenait le goût antique dans la peinture comme
dans les lettres. Malheureusement il semble qu'on ait seulement
changé de joug : la délicatesse mondaine était au moins une
forme d'esprit nationale, au lieu que l'élégance antique de la litté-

rature du premier Empire n'est qu'un froid pastiche, une inintel-

ligente copie de formes étrangères. Au reste, c'était bien là la lit-

térature que pouvait encourager une autorité despotique, défiante

de toute pensée indépendante, et de la pensée elle-même en son

essence.

2. LE J0URN.4LISME; CAMILLE DESMOULLNS.

Le second fait, c'est l'avènement du journahsme. Il y avait eu

antérieurement des journaux '
: la puissance du journalisme date

1. Voici, par exemple, comment, en 1769, la France lilléraire établit la liste des

« journalistes et auteurs d'écrits périodiques » : Gazette de France, MM. l'abbé

Arnaud et Suard. — Jouhnal des savants, une société de Gens de lettres.— Meh-
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de la Hévolution. C'est donc ici qu'il faut rechercher de quelle

façon l'étonnant développement de la presse en notre siècle a pu

affecter la littérature. Je ne prétends pas juger le journalisme en

lui-môme. Je ne l'envisage que dans son rapport à mon sujet.

Il se peut que dans les inalières d'ordre politique ou social, le

journal soit l'expression de l'opinion publique : en littérature,

comme en art, comme en fait de finances et dans toute matière

trop spéciale pour qu'une opinion générale se forme spontané-

ment, les journaux sont les guides de l'opinion, les porte-parole

des écoles, les agents de la réclame esthétique ou commerciale.

C'est par leur intermédiaire que les professionnels agissent sur le

public. On a beau dire qu'il est impossible de persuader à un indi-

vidu qu'il a du plaisir quand il n'en a pas : c'est possible; mais il

n'est pas du tout impossible de lui persuader qu'il faut avoir du
plaisir, sous peine d'être un imbécile. Et il est très facile de lui

persuader qu'il doit lire ce livre, voir cette pièce, de l'induire à

connaître, et surtout à ignorer. Combien y a-t-il de gens qui, réel-

lement, ne font pas dépendre leur plaisir ou leur désir de la mode :

et la mode, à qui la demandent-ils? à leur journal. Le journal est

le véritable héritier de la puissance des salons, pour la direction

du goût littéraire.

Voici un second et plus grave effet de la même cause : le journal

périodique, quotidien surtout, a singulièrement développé la légè-

reté, la curiosité du public; il l'entretient dans un état d'excita-

tion, de fièvre; en lui présentant toujours du nouveau, il le rend
plus avide de nouyeaaitÊfc,Il tire constamment l'àme et l'esprit au
dehors ; il ne laisse pas l'homme rentrer en lui-même, élaborer

une lente et solide pensée. Il se lit vite, et il déshabitue des lec-

tures qui exigent l'attention. C'est un fait que les subtils écrivains,

les graves penseurs, sont illisibles dans un journal les uns nous
impatientent et les autres nous fatiguent. Mais le journal, dit-on,

s'est adapté au public, voilà tout. Voilà tout, en effet, et qui ne

cunE DE France, M. de la Place {addition : pour le Mercure, mettez M. Lacombe,
libraire, avec une société- de Gen3 de lettres, au lieu de M . de la Place. Le même
M. Lacombe fait l'Avant-Coureur). — Jouhnal de Trévoux, MM. l'abbé Aubert et

Caslillon. — Journal de Verdun, M. Bonamy. — Journal économique, une société

de Gens de lettres. — Petites Affiches gE Paris, M. l'abbé Aubert. — Petites
Affiches DE province, M. de Querlon. — Année littéraire, M. Fiéron. — Journal
de médecine, m. Roux. — Journal encyclopédique, MM. Rouspenu. Castillon, à

Paris, et Caslillon, à Bouillon, les deux frères. — Journal du commerce. M. (N).

— Gazette du commerce, M. (N). — Gazette comestible, M. (N). — Avant-
Coureur, M. de Lacombe. — Journal des dames, MM. Mathon do la Cour et Sau-
treau. — Journal ecclésiastique, M. l'abbé Dinouard. — Aucun de ces journaux
n'était quotidien. La Gazelle de France était hebdomadaire, le Mercure mensuel. —
A oonsulter : E. Hatin, Histoire de la presse française, 1859-61, 8 vol. in-8; Biblio-

yraphie hist. et crit. de la pr, française, 1866, in-8.
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sait que, si le besoin crée l'organe, l'organe fixe et développe le

besoin? Le journalisme nourrit les défauts dont il est né.

L'essence du journalisme, tel qu'on le comprend de plus en

plus, c'est l'inlormation exacte, précise, particulière. Et, par suite,

la littérature est condamnée à s'engager dans la voie du réalisme

et de la brutalité. Imaginez Bajazet venant au lendemain de la

publication qu'un journal aurait faite des circonstances de la mort
du vrai Bajazet : la pièce de Racine n'était plus possible. L'écri-

vain, pour ne point donner une impression plus faible que le fait

réel, est astreint à la reproduction des circonstances, accidents,

qui entourent et déterminent le fait; il est poussé vers le réalisme

extérieur Et enfin, il lui faut égaler la violence de ses effets à—
la violence des événements réels. Même quand la littérature ne .

répète pas une réalité particulière, elle n'est pas plus libre. Les

comptes rendus des tribunaux, les faits divers assouvissent chaque
jour et entretiennent en nous un besoin d'émotions et de sensa-

tions brutales : tout ce qu'on craignait jadis de montrer dans les

livres ou sur la scène, s'étale là; et la littérature serait vite insi-

pide à nos palais, si elle ne- nous offrait le ragoût auquel les

journaux nous ont habituésTDe plus, celte exhibition de la réalité

brute, non déformée ni préparée par l'art, telle que l'offrent les

reporters, a été pour quelque chose dans le souci de moins en

moins grand que le public pendant longtemps a semblé prendre

des formes d'art. Même aujourd'hui, l'art qu'on aime est un art si

simple, si naturel, si éloigné d'être un artifice ou une tricherie, qu'il

ne peut convenir qu'à un public exercé à dégager lui-même ses

sensations esthétiques de la matière brute: si les journaux ont con-

tribué à nous amener là, leur action cette fois a été bienfaisante.-

En troisième lieu, le journalisme a l'inconvénient de dévorer

une foule d'esprits, les plus agiles souvent et les plus ouverts,

auxquels il offre une carrière en apparence facile et séduisante. Il

fait une effroyable consommation de talents, qui pourraient s'em-

ployer à des œuvres durables. Comme il habitue le public à lire

vite, le journal oblige l'auteur à écrire vite. La pire erreur, en un
sens, que puisse commettre un homme de lettres, c'est de prendre

un métier qui le condamne à 1' « écriture ». Mieux vaudrait, comme
Spinoza, polir des verres de lunettes : au moins, cela laisse l'esprit

intact, et il gagne même au repos. '

Je ne puis faire l'histoire du journalisme : ce n'est pas par le

détail qu'elle intéresse la littérature, et je signalerai en leur lieu

les noms à retenir. Pour la période révolutionnaire et impériale, il

faut s'arrêter surtout à la Décade philosophique, fondée en floréal

an II : elle est l'organe des « idéologues », admirateurs et con-

tinuateurs de Locke et de Gondillac, de Condorcet et de Volney,
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apôtres de la perfectibilité de la raison humaine. Mais les rédac-

teurs sont des esprits curieux, très au courant du mouvemenl
scicntilique ou littéraire, en France et à l'étianf^'er. Par la Décwle

se propageront le goût et la connaissance des littératures anglaise

et allemande relie entretient ses lecteurs d'Youiig, Gibbon, Ossian,

de Gœthe, Schiller, Kotzebue, Wieland. Elle leur parle d'AHleri,

elle leur présente Melendez Valdez. Et ainsi ce journal aura sa part

d'influence dans la formation du courant romantique, qui appor-

tera un goût si contraire à ceux de ses rédacteurs ordinaires. Le

Journal des Débats, créé en 1789, prit un grand développement à

partir de 1799, où il passa aux mains des Bertin; il fit une large

place h la littérature, et là, comme en politique, il représenta sur-

tout les opinions, le goût, les aspirations de la classe bourgeoise.

Il fut libéral et classique.

Certains journalistes apportèrent dans leur besogne de belles

(jualités littéraires. Ce sont d'abord quelques survivants de l'an-

cienne société et de la philosophie encyclopédique, qui écrivent en

général dans les feuilles contre-révolutionnaires : Suard, Rivarol,

Jiallet du Pan ' surtout, qui a plus de pensée sous sa forme nette

el mordante. André Chénier écrivit au Journal de Paris des articles

vigoureux, où l'on voit qu'à ses dons de poète il unissait une réelle

puissance oratoii'e. Mais le talent original et personnel qui appar-

tient uniquement au journalisme révolutiomiaire et qui le repré-

sente dans la mémoire du public, c'est Camille Desmoulins -.

CejournaUste était né écrivain. Ses Révolutions de France et de

Brubant, son Histoire des Brissotins, son Vieux Cordetier^ ses lettres

offrent un intérêt littéraire qu'on trou/e rarement parmi les écri-

tures de ce temps-là. Cela vaut par l'ironie acérée, par la net-

teté des formules dans le décousu du développement et l'incerti-

tude de la pensée générale, par l'esprit qui revêt la violence, par

un accent de passion sincère où la déclamation emphatique et les

souvenirs classiques mettent seulement la date.

t. J.-B.-S. Suard (1T33-1817), journaliste, censeur dramatique, académicien en 1714

proscrit au 18 Fructidor, revint à Paris après le 18 Brumaire. — A. Rivarol (1753-

1801) se fit connaître par son Discows sur l'Universalité de la langue française (178i).

Il combattit la Kévoltilion dans lo Journal politique national et dans les Actes des

apôtres. Cf. A. Lebreton, Rixmrol, sa vie, ses idées, son talent, Paris, 1896, in-8. —
, J. Mallet du Pan (17-49-1800), Genevois, collabora au Mercure de Panckouoke. 11

était royaliste constitutionnel. 11 émigra après le 10 août 1792. Mémoires et corres-

pondance pour servir à l'histoire de la Révolution française
;
pubX. p. A. Sayous,

1851, 2 vol. in-8.

2. C. Desmoulins (1760-1794), né à Guise, fit son droit, prit une part active aux

mouvements populaires de la Révolution, se fil journaliste, fut élu député de Paris

à la Convention, et devint secrétaire général de Danton, ministre de la justice. Il fut

(juilloliné le 5 avril 1794, avec Danton el ses amis. — (ouvres, 1828, 2 vol. in-8.

Correspondance inédite, in-8, 1836,
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Tous ces écrits sont dos documents d'histoire : mais le plus
iDslructiCdocument, historique et humain tout à la Fois, est celui aun
fournit le propre tempérament de l'écrivain. Camille Uesmoulins
est une nature généreuse, sensible, aimante, une vraie nature de
femme par la tendresse, que la passion politique a pu rendre vio-

lente et féroce jusqu'à applaudir aux pires excès, à réclamer les

plus cruelles vengeances : une âme avide de bonheur, d'affection,

de vie, affolée par la peur et les approches de la mort. Je ne sais

pas de lecture plus poignante que les lettres écrites de la prison
du Luxembourg : ni romancier, ni poète n'ont jamais noté plus
minutieusement, plus énergiquement toutes les convulsions, les

tumultueuses angoisses, imprécations, effusions, affectations do
courage, espérances folles, forcenés désespoirs, révoltes de tout
l'être contre le néant entrevu, tout ce qui compose le terrible
drame des derniers jours d'un condamné. Ces pages sont uniques
dans notre littérature.



CHAPITRE II

L ÉLOQUENCE POLITIQUE

L'éloquence au xviii" siècle : écrite, plutôt que parlée. — 1. L'éloquence

révolutionnaire, défauts que la litlérature lui communique dès sa

naissance. — 2. .Mirabeau : caractère, idées, éloquence. — 3. Autres

orateurs de la Constituante : Barnave. Orateurs de la Législative :

Vergniaud. Orateurs de la Convention : Danton. — 4. Napoléon :

son goût et son imagination.

Il n'y a pas eu lieu pour nous de consacrer une étude parlicu-

lièro aux œuvres oratoires du xvni' siècle. Il n'y a plus d'éloquence

religieuse après Massillon, du moins dans l'Église catholique :

car lorsque Rousseau parle sur la Providence et la conscience, sur

la religion et sur la morale, nous avons reconnu dans sa parole

une inspiration protestante; notre grand orateur philosophique

est un prêcheur de Genève. L'éloquence judiciaire est bien mé-

diocre encore, bien verbeuse, bien prétentieuse, reflet tantôt pâle

et tantôt criard des styles et des idées dont la littérature enivrait

le public : et plutôt que de feuilleter les mémoires d'ÉIie de Beau-

mont, de Linguet, de Loyseau de Mauléon, des avocats de métier,

on fera mieux de relire ce que Voltaire écrivit pour les Calas et

ses autres protégés, ou les M(*moires de Beaumarchais, et les mé-
moires ou plaidoyers de Mirabeau dans le procès en séparation

qu'il soutint contre sa femme : les écrits de ces avocats d'occasion

sont les vrais chefs-d'œuvre de l'éloquence judiciaire.

L'éloquence politique n'existe pas encore : les institutions ne

lui font point de place. Cependant, comme aux deux siècles pré-

cédents, les agitations parlementaires font parfois appel ou donnent

issue aux facultés oratoires des magistrats : dans les querelles

religieuses de la première moitié du siècle, on distingue l'àpre

fermeté du janséniste abbé Pucelle, dans les luttes du Parlement

contre la cour et les ministres qui précèdent la Révolution, les

fougueux emportements de Duval d'Epréménil. Mais cela est bien
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peu de chose. La véritable éloquence politique de ce temps doit

se chercher dans les écrits : dans tous ces petits libelles par les-

quels Voltaire, par exemple, excite l'opinion publitiue, dans toutes

ces déclarations virulentes que, sous un titre ou sous un autre,

Rousseau, Diderot, Raynal lancent contre les institutions de l'ancien

réfjime. Et dans les lettres qui furent écrites depuis 17G0 il serait

facile de noter toute sorte de commencements, comme des pous-

sées et des jets d'éloquence politique, même chez des femmes. A
mesure que la Révolution approche, l'intérêt passionné qu'on prend

aux affaires publiques, aux principes, aux réformes, fait éclore de

toutes parts, dans toutes les sociétés, des facultés oratoires qui se

dépensent dans les conversations et dans les correspondances.
'

On peut rattacher encore à l'éloquence politique ce que l'on

pourrait appeler l'éloquence administialive : les discours, les rap-

ports, par lesquels des avocats généraux ou présidents de Parle-

ment, des intendants, des ministres indiquent des abus, tracent

des plans de gouvernement, s'associent selon le caractère de leurs

emplois à la direction des affaires publiques. La Chalotais, dans

son Essai d'éducation nationale, Servan, dans son Discours sur l'ad-

ministration de la justice criminelle, mais surtout Turgot, dans son

admirable lettre au roi, qui est ce que sont les déclarations minis-

térielles de notre république parlementaire, nous oITriraient les

modèles du genre.

Mais enfin nous ne pouvons nous arrêter à toutes ces promesses,

germes, équivalents de l'éloquence politique. L'année 1789 arrive,

et nous apporte les institutions nécessaires au. développement de

cette éloquence : et c'est un des faits considérables de l'histoire

littéraire du temps.

1. l'éloquence révolutionnaire.

L'éloquence révolutionnaire occupe un espace de dix aimées

(1789-1799) : dans toutes les assemblées qui se succèdent, dans les

Étals Généraux devenus bientôt Assemblée constituante (1789-1791),

dans l'Assemblée législative (1791-1792), dans la Convention

(1792-1795), partout, sauf dans les deux Conseils juxtaposés des

Anciens et des Cinq-Cents (1795-1799), elle est représentée par de

brillants et vigoureux talents. Dans les plus mémorables journées

des luttes parlementaires, elle fait sentir sa domination : elle

force les convictions qui résistent, elle fait reculer les haines qui

menacent, elle donne même parfois d'éclatants triomphes à ceux

qui étaient montés à la tribune suspects, accusés et déjà plus



Sh-i LA LlTTKKATl KE l'HNDANT LA HEVOLL'TKJN KT L KMl'lKK.

qu'à demi proscrits. -Mais elle se lie trop iiitimemenl à notre his-

toire politique, et l'on ne pourrait exposer les facultés oratoires

des Constituants, des Girondins, des Montagnards, sans raconter

toute la Révolution.

Car le véritable intérêt des monuments de l'éloquence révolu-

tionnaire est dans le terrible drame dont on suit jour à jour pour

ainsi dire les péripéties : drame national, où s'explique une des

grandes crises qu'ait traversées notre pays, drame individuel, où

des caractères énergiques détendent à chaque instant leur autorité,

leur honneur, leur vie. Tout cela est d'un intérêt brûlant. Mais,

séparée des faits de l'histoire, saisie seulement dans ses formes

littéraires, l'éloquence révolutionnaire perd singulièrement de sa

valeur. D'abord, à mesure que Ton avance, les polémiques person-

nelles et les rivalités de parti y tiennent plus de place; les pas-

sions qui se donnent cours sont intenses, mais communes et sans

finesse; le spectacle n'en est pas très nécessaire à notre éducation

psychologique. En second lieu, les discours de la période révolu-

tionnaire n'apportent pas un bien grand nombre d'idées originales

ou de théories neuves : qui connaît Montesquieu, Voltaire, Diderot,

Rousseau, l'Encyclopédie, n'a pas grand'chose à recueillir des

orateurs; ils répètent ce que les philosophes ont écrit.

Et enfin, ils le répètent moins bien : le malheur de l'éloquence

révolutionnaire est que sa puissante expansion coïncide avec une

période d'affaiblissement littéraire. De là la générale médiocrité

des formes oratoires. La langue est molle, pâteuse, diffuse, elle se

défait jusque chez les plus vigoureux orateurs; le vocabulaire n'est

pas pur, et je ne parle pas des néologismes nécessaires, des noms
d'institutions ou d'opinions nouvelles, des abréviations pratiques

du jargon politique : je parle de l'emploi des termes courants et

communs de la langue française. Un Mirabeau parle de citoyens

peu moyennes, d'idées subvei'ties, de gens qui se roiUinent; un Ver-

gniaud nous entretient de la répulsion des ennemis, pour faire

entendre qu'il faut les repousser. Les pires défauts de la littéra-

ture philosophique ont pas-sé à nos orateurs : les grands mots

vagues, les formules abstraites, les déclamations ronflantes, la

sentimentalité débordante; ils nous apparaissent comme de mau-
vais copistes de Diderot et de Rousseau. Un faux goût d'antiquité

décore les discours de toute sorte d'ornements mythologiques,

grecs, romains; on n'entend plus retentir que les noms de Cali-

liua, de Marins, de Lysandre, de Thémistocle. Une détestable rhé-

torique semble apporter des collèges à la tribune tout l'arsenal

des métaphores, comparaisons, allusions, citations qui servaient

depuis deux siècles aux discours latins des écoliers. En général

aussi, le dédain superbe des faits que nous avons remarqué dans
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\& philosophie du xviii« siècle, se retrouve chez nos orateurs : ils

les écartent de leurs discours, ils construisent a priori, posent des
principf'S et tirent des conséquences; le solide soutien des faits

manque à leurs vastes compositions.

Si bien que, littérairement, noire éloquence politique manque
son entrée : elle revêt précisément les formes qui vont mourir.
Elle s'embarrasse à ses débuts des traditions qui peuvent le plus la

gêner. Plus simple, plus naturelle, elle aurait été plus près du
véritable art, elle eût plus facilement rencontré les fornus qui ne
passent pas. Elle se fût aussi plus facilement détachée de l'his-

toire : telle qu'elle est, elle a besoin d'être encadrée dans les cir-

constances, rapportée aux actions et aux intérêts qui lui ont
donné lieu. Par là seulement elle redevient vivante. Réduite par le

goût du temps à tendre vers la noblesse et l'élégance, elle est

moins expressive que la réalité brute, qu'elle enveloppe de ver-

biage et délaye dans le lieu commun. En un mot, elle n'est pas du
tout l'équivalent littéraire des caractères et des faits de la Révo-
lution.

On comprendra donc que nous nous contentions d'esquisser rapi-

dement les physionomies des principaux orateurs qui se distinguè-

rent du commun : à la Constituante, iMirabeau et Barnave; à la

Législative et à la Convention, Vergniaud; à la Convention, Danton
et Robespierre. Aux Cinq-Cents, nous n'aurions à nommer que deux
débutants, Royer-Collard et Camille Jordan, que le 18 Brumaire
mit brutalement en disponibilité, et qui se retrouveront quinze ans
plus tard parmi les orateurs de la Restauration '.

2. MIRABEAU.

Le comte de .Mirabeau ^ sortait d'une forte et fière race. Ces
Riquetti, transplantés de Florence en France au xiii* siècle,

1. k consulter : A Cbabrier, les Orateurs politiques de la France, 1888, A. Aiilard,

les (irateurs de l'Assemblée Constituante, 1882; les Orateurs de la Législati'ie et de
la ton entiov, '2 voi. 18^5.

2. Biographie : Mirabeau ( 1749-1791) fut mis par son père chez l'abbé Choquard qui

tenait une piinsioa pour les eiiranls indisciplinés
, sous lieutenant à Saintes, il est

emprisonne à l'Ile de Ré par leili e de cachet pour délies et intrigues amoureuses ; de
là envoyé en Corse, puis marié en l'rovenre (1772), interdit pour dettes, incarcéré au
château d If pour voies de fait sur uu gonlilhomuie qui a insulté sa sœur et ne veut

pas se battre , d'If, on le transfère au fort de Jou.ï, d'où il s évade, et fuit avec Mme de
Monnier. On les arrête en Hollande, et Mirabeau est enfermé à Vincennes (1777-1780).

Députe du Tiers en 1789, il devient président de l'Assemblée en 1791.

Éditions : Lettres originales écrites du Donjon de Vincennes, Paris, 1792, 4 vol.

in-8; Corr. de Mirabeau avec Cerutii, 1790, iu-8; Lettres de Alirubeau a un de ses
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intelligt'iils, énergiques, peu maniables, de bon service et d'indé-

pendante humeur, eiinemis-nés des commis, de» courtisans et des

ministres, nous e,\plii|uenl la monstrueuse nature de leur dernier

descendant. Gabriei-lionoré était né avec une intelligence prompte

et souple, capable de tout recevoir et de tout garder, avec des

appétits démesurés : il avait d'effrayants besoins d'action et de sen-

sation, il lui fallait se dépenser et jouir plus que les autres hommes.
Pour son malheur, il eut alfaire au père le plus absolu, le plus

pénétré des droits de son autorité paternelle, qui se soit jamais

rencontré : dès les premières résistances de l'enfant, le marquis

s'irrita et voulut le briser rudement. Une pension qui était comme
une maison de correction, quatre prisons, dont une de trois ans et

demi, une sentence d'interdiction, quinze lettres de cachet : tous

ces moyens ne servirent qu'à exaspérer la haine du père, à raidir

le (ils dans sa révolte, et à diffamer le nom de Mirabeau dans le

public. Mirabeau porta toute sa vie le poids de son passé : il eut

la gloire, jamais l'estime et la confiance. Quelles étaient ses fautes?

Une vie désordonnée, des dettes, des duels, des séductions : tout

ce que de charmants seigneurs faisaient communément sans perdre

leur réputation de galants hommes, tout ce qui valait à un Lauzun
sa royauté mondaine. Mais le monde ne pardonna pas à Mirabeau

cette sorte de férocité, d'exaspération physique qui remplaçait

chez lui la légèreté du libertinage à la mode : une fougueuse

nature éclatait dans ses vices, au lieu de la gracieuse corruption

qu'on était accoutumé à admirer. Et surtout le monde ne saurait

pardonner au' scandale. Or le père et le fils remplirent pendant
quinze ans la France du bruit de leurs débats. Et après le père,

ce fut la femme : Mirabeau plaida lui-même contre sa femme
devant le Parlement d'Aix (1782); il ne put empêcher la sépa-

ration d'être prononcée; et il ne resta de ce procès tapageur que
les imputations également diffamatoires des deux parties.

Au milieu de tous ces désordres et de tous ces scandales, Mira-

beau travaillait, s'instruisait, s'assimilait une prodigieu.se variété

de connaissances. 11 arrachait par son intelligence et sa capacité

de travail l'admiration de son oncle le bailli et, pendant leurs

rares trêves, celle même de son père. Les trois années qu'il passa
au donjon de Vincennes furent de fécondes années d'études et de
méditations. Les facultés oratoires s'éveillaient en lui; ce qu'il

amis en Allemagne (le major Mauvillon), Hniiiswîck, 1792, in-8; Lettres de Mirabeau
à Chunifort, l'Oô, iu-8 ; Lettres inédites, etc., 18t)6, iii-8; Correspondance de Mirabeau
et du comte de la Mark, lj>[>i, 3 vol. in-8; Œuvres oratoires' de Mirabeau, 1819, 2 vol.

in-S. — A consulter : Lucas Moittigny, Mi'moires de Mirabeau (rS. p. 729, n. 2), L. de

Loméuie (continué par Cli. de Loménie), les Mirabeau, 5 vol. 1889-1892. Guibal, àtira-

beau et la Provence, 1891, 2 vol. E. Faguet, XVIJI' siècle.
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apprenait, il avait besoin de le rendre; il lui fallait dégorger toutes

les idées qui encombraient son cerveau. Déjà dans une de ses

précédentes prisons il avait fait un Essai sur le despotisme : à Vin-

cennes, il écrivit d'éloquentes réflexions sur les prisons d'État et les

lettres de cachtt; il écrivit surtout ses fameuses Lettres à Sophie^

incroyable mélange de déclamations sincères et de renseignements

exacts, où l'amour déborde parmi la philosophie, la politique, la

morale, où tout Mirabeau se découvre, avec la grandeur et les

bassesses de sa nature, avec sa violence de tempérament et son
immoralité foncière, mais aussi avec ses généreuses aspirations,

son information encyclopédique, et l'éclat de sa forme oratoire :

c'est du Rousseau, si l'on veut, du Rousseau plus trouble, plus

débraillé, plus tumultueux, et toutefois aussi plus raisonnable,

plus avisé, plus pratique.

Libre, il voyage en Angleterre, en Prusse ; ses lettres à Cham-
fort, sa Monarchie prussienne nous témoignent de sa curiosité et

de sa clairvoyance. Partout il porte sa netteté de conception et

la vigueur de son éloquence : Beaumarchais en apprend quelque
chose, lorsqu'ils représentent des intérêts opposés da^s l'affaire

des eaux de Paris. En quelques mois, sous la direction de Panchaud
et de Clavière, Mirabeau s'était fait financier. Il avait servi, puis

combattu Calonne. Il attaque Necker. La question financiVe était

la grande question politique du temps : elle conduit Mirabeau,

avec bien d'autres, à réclamer la convocation des États Généraux.
Il espérait y trouver sa place. La noblesse de Provence le

repoussa; il fut député du Tiers : son éloquence, déjà révélée par
son procès en séparation, se déploya avec éclat dans tous les débats

auxquels les élections donnèrent lieu. Il arriva à Paris précédé

d'une réputation que justifièrent ses débuts : il fut bientôt reconnu
pour le premier orateur de l'Assemblée. Mais dans cet orateur il

y avait un homme d'État. Il guida admirablement le Tiers dans sa

lutte contre les deux autres ordres, contre la cour et le roi. Mais
dès qu'il voulut retenir la majorité, enrayer le mouvement révolu-

tionnaire, la mésestime et la défiance qu'avait voilées un moment
sa popularité, reparurent; on l'accusa de trahison, de vénalité.

Sa correspondance avec le comte de la Mark le justifie en partie :

il reçut en effet une pension de la cour; écrasé de dettes, ayant

d'immenses besoins d'argent, il trouva le salut dans cette combi-
naison : c'était une indélicatesse, qu'avec son immoralité radicale

il ne sentit pas. Mais il ne trahissait pas, il ne se vendait pas : car

il se fit payer pour défendre ses propres opinions, qu'il eût défen-

dues gratuitement, et quand même, Mais ceux qui le payaient ne

croyaient pas en lui ; ceux qui récoutaient n'y croyaient plus : la

cour perdit son argent.
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<< Il était, laid, nous dit un contemporain '
: sa taille ne pré:>en-

tait qu'un ensemble de contours massil's; quand la vue s'attacliait

sur son visage, elle ne supportait quavec répugnance le leinl

gravé, olivâtre, les joues sillonnées de coutuies; l'œil s'enl'onçant

sous un haut sourcil,... la bouche irrégulièrement fendue; enfin

toute celte léte disproportionnée que portait une large poitrine.. .

Sa voix n'était pas moins âpre que ses traits, et le reste d'une

accentuation méridionale l'affectait encore; mais il élevait cette

voix, d'abord traînante et entrecoupée, peu à peu soutenue par les

inflexions de l'esprit et du savoir, et tout à coup montait avec une

souple mobilité au Ion plein, varié, majestueux des pensées que

développait son zèle. » Et Lemercier nous montre << les gestes pro-

noncés et rares, le port altier » de Mirabeau, « le feu de ses regai ds,

le tressaillement des muscles de son front, de sa face émue et

pantelante ». A travers le barbouillage du style, il nous fait bien

voir l'orateur.

Mirabeau avait l'éloquence qui enlève les foules et les assem-

blées, les puissants mouvements, les amples phrases, l'élan

imprévu et impérieux : il était superbe pour menacer ou maudire.

Ses répliques foudroyantes, ses adjurations pressantes fleurissent

toutes les anthologies. A vrai dire, il y a dans ces grands effets, à

notre goût, un peu d'emphase, un geste trop magnifique, trop de

son; c'était le goût du temps. Mirabeau y a donné complaisara-

ment, et dans les théâtrales banalités dont la pauvre antiquité

faisait les frais, la poussière de Marins, Catilina aux portes : c'était

là que jadis on admirait le grand orateur. Heureusement il a

d'autres mérites pour se faire estimer : il a la logique serrée,

vigoureuse, sophistique parfois avec un air de franchise, toujours

sûre et saisissant en tout sujet les arguments essentiels ou les

preuves efficaces. Il est de ceux qui savent voir les faits, et les pré-

sentent : s'il raisonne souvent sur la théorie et les principes, c'est

la nécessité du temps qui l'y force; l'assemblée travaille, et il tra-

vaille avec elle à établir une constitution en France. Ses discours

sont substantiels, solides, faits véritablement pour instruire ceux

qui les entendent. Il faut se défier de l'orateur, mais on peut

apprendre du publiciste. Il drape son éloquence sur d'excellents

mémoires, très précis et très nourris.

Ces mémoires n'ont pas toujours été préparés par lui. Il joi-

gnait à ses grands dons celui de savoir utiliser le travail d'autrui.

Tous ses ouvrages sont remplis de pages simplement trariscrites

de quelque livre. Dans un de ses plaidoyers contre sa femme, il

introduisait de belles phrases émues, qui étaient d'un sermon de

1, N. Lemercier, Du second théâtre frcinçitii.
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Bossuet. Dans d'autres, il répétait mot pour mol ce que lui avait

lounii l'avocat Pellenc. Pour ses discours à l'Assemblée natio-

nale, le même Pellenc, le Genevois Etienne Dumont, Clavière,

Duroveray lui fournissent des matériaux, des plans, des dévelop-

pements entiers : il utilisait même, dit-on, les billets qu'on lui

taisait passer à la tribune, et qu'il lisait tout en parlant. « Mais,

disait Dumont, qu'importe d'ailleurs? S'il sait mettre a contribu-

tion ses amis, s'il sait leur faire produire ce qu'ils n'auraient

jamais fait sans lui, il en est véritablement l'auteur. » Du moins,

nous sommes assurés par ses travaux antérieurs de la capacité de

son esprit, de l'étendue de ses connaissances : si,accablé d'affaires,

il dut recourir à des secrétaires pour la préparation de ses dis-

cours, c'était une économie de temps, et non un supplément de

génie qu'il y cherchait. 11 dirigeait leur travail, le contrôlait, le

gardait ou le modifiait selon ses vues, l'animait de son éloquence.

Après tout, c'est par l'intelligence que vaut Mirabeau, il a des

appétits, des passions physiques; il a des facultés oratoires, le don

de brûler et de passionner : mais nulle sensibilité de l'âme, au

fond; toujours de sang-froid, maître de lui, l'esprit net, agile,

subtil, un esprit à la Montesquieu, comme l'a très bien vu M. Fa-

guet, qui s'enveloppait d'une éloquence à la Rousseau. Regardez-le

dans sa carrière politique : jamais le sentiment ne lui a arraché

un discours, inspiré un acte; tout en lui est d'un politique qui

observe et calcule. Il a un tempérament d'homme d'État parle-

mentaire, un souci de la légalité, des formalités même et des

règlements, qui le fait patienter, temporiser, négocier avec une

prudence incroyable, lorsqu'il s'agit d'amener les deux premiers

ordres à se réunir au Tiers. Les phrases retentissantes qu'on cite

de lui n'y font rien : il n'a rien du révolutionnaire, que les cir-

constances qui le produisent; c'est un homme du centre gauche,

et il excelle à la politique de couloirs. 11 croit aux fictions consti-

tutionnelles, aux contrepoids qui assurent le délicat équilibre des

pouvoirs : il sait exactement le point jusqu'où l'exécutif doit aller,

la ligne que le législatif ne doit jamais franchir. Il a vu que la

Révolution ne pouvait se sauver que par une translation de pro-

priété qui intéresserait des milliers d'individus à garantir l'ordre

nouveau : mais les biens du clergé vendus, les privilèges de la

noblesse supprimés, l'égalité civile et politique établie, la liberté

assurée, la royauté devenue constitutionnelle, Mirabeau fut con-

tent; il ne s'occupa plus que de conserver cet ordre qu'il estimait

conforme au gouvernement idéal; et comme pour le fonder il avait

fallu vaincre la royauté, tout son soin tendit à fortifier la royauté.

Il espérait y trouver le frein capable de retenir l'État sur la pente

Où il glissait, sur la pente du despotisme parlementaire. C'est
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l'idée qui lui a dicté son discours sur le droit de paix et de guerre,

le dernier de ses grands triomphes oratoires. 11 avait l'espiit

monarchique, et absolument opposé à la démocratie.

3. CIRONniNS ET MONTAGNARDS.

Nous n'avons pas à nous arrêter aux défenseurs de l'ancien

régime contre lesquels lutta Mirabeau : le cynique et violent

Maury, le sincère et mesuré Cazalès '. Mais lorsqu'il voulut mar-

quer le point d'arrêt de la Révolution, parmi ceux qui le dépas-

saient et devinrent ses adversaires se rencontre un orateur de

premier ordre, Barnave 2, qui avait été avocat au barreau de

Grenoble. Nature généreuse et sensible, passionné pour la tolé-

rance, l'humanité, la liberté, il avait adopté une éloquence nette,

sobre, sévère, volontairement un peu froide. On peut en prendre

une idée dans son Discours sur le droii de paix et de guerre, où il

combattait Mirabeau et la prérogative royale : c'est un rappel aux

principes, une déduction serrée, sans écarts et sans éclats; aucune
emphase, ni métaphores, ni comparaisons, ni allusions ambitieuses

,

seulement parfois il allègue une autorité, telle que « l'autorité bien

imposante de M. de Mably ». 11 y a là une sorte de raideur doctri-

naire qui est d'un assez puissant effet.

A l'Assemblée législative se font remarquer les représentants du
département de la Gironde, Vergniaud, Guadet, Gensonné, et, à

leurs côtés, Isnard, venu du Var; ils se retrouvent à la Convention,

où les joignent Barbaroux, député de Marseille, Louvet envoyé par

le Loiret, et Buzot, qui arrive d'Évreux ^. Isnard eut d'éclatants

t. Maury (17i6-1817), né à Valréas (Vaucluse), lauréat académique, académicien,

prédicateur, député à l'Assemblée constituante, émigré, rentre en 1804, est fait par

Napoléon archevêque de Paris, et meurt à Rome. — J.-A. do Cazalès (1752-1805)

ancien officier de cavalerie.

2. Barnave (1761-1793), député aux Etats Généraux, fut un des membres chargés de

ramener Louis XVI et sa famille aprfis son arrestation à Varenncs.

3. Guadet, no en 1755 à Saint-Émilion, avocat à Bordeaux, député de la Gironde à

la Législative et à la Convention, fut arrêté à Bordçaux le 29 prairial an II, condamné
et exécuté. — Gensonné, né à Bordeaux en 1758, avocat, puis juge à la cour de Cassa-

tion, député de la Gironde à la Législative et à la Convention, fut arrêté et exécuté

à Paris en 1793. — Isnard, né à Draguignan entre 1750 et 1760, député du Var h la

Législative et à la Convention, se déroba à la chute do son parti, rentra en 1795 à la

Convention, fut député aux Cinq-Cents, et applaudit en 1804 à l'Empire : il mourut
on 1830. — Barbaroux, né en 1767, député de Marseille à la Convention, décapité en

1794. — Louvet, né à Paris en 1760, publia son Faublas de 1787 à 1790, fut député du

Loiret à la Convention, se cacha dans le Jura, et rentra ii Paris après le 9 Ther-
midor; il fut élu aux Cinq-Cents, et mourut en 1797. — Buzot, né en 1760, député

à la Constituante, président au tribunal d'Évrfux sous la Législative, député à la

Couvontion, ami de Mme Roland, essaya do soulever la Normandie, passa dans la

Oironde, et s'empoisonna.
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débuts; Buzot, en ses derniers temps, trouva dans la violence

parfois inintelligente de ses haines une éloquence singulièrement
nerveuse et vibrante. Mais puisque Mme Roland, qui était 1 ame du
parti, n'eut pas accès à la tribune, puisqu'elle fut réduite à verser

les passions el les idées qui la brûlaient dans ses Mémoires rédigés

en prison, c'est à Vergniaud qu'il appartient, mieux qu'à personne,
de représenter l'éloquence girondine *. C'était un avocat bordelais,

nonchalant, inappliqué, sans connaissances précises, sans netteté

pratique. Il avait des tendances plutôt que des idées. Mêlant Mon-
tesquieu, Voltaire et Rousseau, il rêvait une république aimable,
qui donnât du bien-être et du plaisir, qui développât le luxe et

les arts. Il était égalitaire, contre la cour et la noblesse; absolu-
ment indifférent et irréligieux, sans hostilité contre les prêtres;

aristocrate, en face du peuple, moins par conviction politique que
par répugnance d'homme bien élevé. Il avait la parole facile,

fluide, animée cependant et ardente : il n'était ni profond ni

précis, mais il s'échauffait au son de sa propre parole, et il deve-
nait entraînant. Paresseux comme il était, il dressait avec un souci

méticuleux les plans de ses discours, numérotant les idées, mar-
quant les paragraphes, piquant ici une image, là un souvenir
antique, s'aidant en un mot de tous les secours de la rhétorique
classique. Il aimait les effets de répétition : dix fois il ramenait
le même mot au début d'une phrase, la même proposition au
début d'un paragraphe : il tirait parfois de ce procédé de pathéti-

ques effets. Il excellait à étendre les vastes lieux communs, à
remuer les

,

grands sentiments généraux : c'était l'homme qu'il

fallait pour discourir sur le danger de la patrie.

En face des Girondins, à la Convention, parmi la foule des

Montagnards se détachent Danton et Robespierre 2. L'éloquence de

Robespierre est une prédication, un long enseignement de vertu,

un catéchisme verbeux de religion civile, où la théologie édifiante

s'entremêle d'aigres diatribes contre les méchants et les impies. Ce

Picard bilieux, haineux, pontifiant me fait penser à son compa-
triote Calvin, à qui il est de toutes façons inférieur, intellectuel-

lement, moralement, littérairement. Il s'acharna à fonder une
religion d'État, à formuler en un credo légal le déisme de Jean-

Jacques. Il poursuivit sa chimère théocralique, et immola avec

sérénité comme ennemis de Dieu et de la vertu tous les hommes
qui faisaient ombrage à sa vanité, échec à son ambition.

1. F.-V. Vergniaud, né à Limoges en nSS, avocat à Bordeaux, député à la Légis-
lative et à la Convenlion, arièlé le "2 juin 1793, guillotiné en octobre.

2. G.-J. Danton, né en 1759 à Aicis-sui'-Aube, avocat, ministre de la Justice après
le 10 Août, député à la Convention, guillotiné en avril 1794. — M.Robespierre, néea
1759 à Arras, député aux États Généraux et à la Convention, guillotiné en juillet 1794.
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Daalon l'ail avec lui lu plus paiCail conlraste : celui-ci sort

grandi des plus récentes études sur la Hcvolution Irançaise'.

C'était un robuste Champenois, aux formes athlétiques, au masque
vulgaire et |Miissant, sensuel, débraillé, actif, hardi, d'intelligence

claire el réaliste : il n'était pas grand discoureur, et il passa pour

ignorant parce qu'il ne citait pas l'antiquité, et ne faisait pas

d'amplifications creuses. Mais c'est pour cela qu'il nous plaît. 11 a

une éloquence pratique cl technique, familière, courant au fait,

se ramassant on mots brefs, saccadés, énergiques, qui se giavent

dans les esprits ou mordcnl les cœurs : son discours échappe au

verbiage et au jargon ampoulé du temps; il n'y a personne dont

la forme ail moins vieilli ; el il a chance d'élre avec Mirabeau le

plus véritable orateur de la période révolutionnaire.

4. NAPOLÉON.

Le i8 Brumaire fit taire les orateurs. Pendant quinze ans, une

seule voi.x s'élèvera, impérieuse, mais éloquente. L'éloquence était

un moyen de gouvernement, presque une nécessité pour ce parvenu

qui, régnant par l'admiration et la confiance, devait entretenir

la foi en son infaillible génie : il fallait que dans chacune de ses

paroles il fit sentir la supériorité dont il tenait son droit. Napo-

léon s'y étudia, et y réussit. 11 fut le dernier des grands orateurs

révolutionnaires. Formé à l'école des Montagnards, il continua

leurs traditions : mais un juste instinct l'avertit de condenser le

verbiage de la tribune, et de se régler plutôt sur la nette concision

des rapports et la fermeté saisissante des proclamations, où cer-

tains Jacobins avaient donné de curieux modèles d'éloquence

administrative ou militaire. Il se fit une forme courte, brusque,

tendue, nerveuse, admirablement expressive et de sa nature réelle

et de l'idée qu'il voulait donner de lui, admirablement adaptée

à l'àme élémentaire des foules ou des armées.

On voit cette éloquence se former à travers la verbosité et la

médiocrité de ses premiers écrits '. On la voit se déployer dans

toute sa correspondance, où il n'y a pas à vrai dire de lettres fami-

lières. Et ce qu'il a dicté à Sainte-IIélène, ce sont des mémoires

oratoires; ces récits de ses campagnes et de ses victoires sont de

l'histoire tout juste comme le tableau de la politique athénienne

1. M. Mailliez, récemment, a réagi contre le culte de Danton. De ses troublantes

études ressort au moins un doute sur la probité de cet homme d'État. J'ai peur en

revanche d'avoir été trop dur pour Robt-spierre : sa politique a peut-être mieux

valu nue sa liltérature (14° éd.),

2. A consulter : E. Vuny, ta Jeunesse de Doniiparte, 3 vol. in-l!S.
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dans le Discouru pour la Couronne, de l'histoire arrangée pour per-

suader. Dès qu'il ouvre la bouche, Napoléon est orateur; car il

règle sa parole pour enlever à ceux à qui il parle, individus ou
peuples, contemporains ou postérité, la liberté de leur jugement,
pour asservir leurs esprits ou leurs volontés. Mais là où celte puis-

sante faculté oratoire apparaît le mieux, c'est dans les proclama-

tions nombreuses qu'il adresse aux soldats et au peuple fiançais,

depuis la première campagne d'Italie jusqu'après Waterloo. On
comprendrait mal sa domination, si on ne voyait l'appui qu'elle

trouva dans sa parole : à cet égard, l'éloquence a été pour lui ce

qu'elle était pour les chefs des démocraties anciennes '.

Cette éloquence a sa rhétorique et ses procédés. Sous son appa-
rente brusquerie, elle est très ordonnée, très classique. La lettre

de condoléances du général Bonaparte à la veuve de l'amiral

Brueys est une véritable dissertation sur un plan soigneusement

concerté : les lettres de l'Empereur aux veuves des maréchaux
Bessières et Lannes, plus courtes, d'un ton de maître, sont des

réductions du même plan. Les proclamations sont divisibles par

articles et paragraphes comme des discours de Concioncs. Au début,

les origines révolutionnaires de celte éloquence sont très sensibles :

les phalanges républicaines, les vainqunirs de Tarquin, les descen-

dants de Brutus, de Scipion, les légions romaines, Alexandre, tous ces

souvenirs antiques rattachent Napoléon aux orateurs de nos assem-
blées. Puis, dans les harangues du Consul, de l'Empereur, ces

ornements emphatiques se font rares.

Dans la première campagne, aussi, entre les phalanges et les

Tarquins je note des hommes pervers qui viennent tout droit de

la prédication de Robespierre.

Je note même des réminiscences d'auteurs latins. Du Lucain :

« Vous n'avez rien fait, puisqu'il vous reste h faire. »

JVt7 actum repntans, siquid superesset agendian.

Le futur César se fait l'esprit de César, Du Tite-Live : « Dira-t-on

de nous que nous avons su vaincre, mais que nous n'avons pas su

profiter de la victoire? » Vincere scis, Hannibnl, Victoria uli nescis.

Certaines formes théâtrales rappellent les déclamations de la tri-

bune : « Mais je vous vois déjà courir aux armes... Eh bien! par-

tons!... )> Et voici des clichés : « Vous rentrerez alors dans vos

foyers et vos concitoyens diront en vous montrant : Il était de

l'armée d'Italie. » — « Il vous suffira de dire : J'étais à la bataille

1. Correspondance de Napoléon, 08 vol. io-4 et in-S, 1858-1869. (Les proclamations

y QgureDt.)
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d'Austerlilz, pour que l'on répoude : Voilà un brave. » — « Vous
pourrez dire avec orgueil : Et moi aussi je faisais partie de celte

grande armée, qui », etc. Le cliché est ma^'uifique, et saisissant :

et l'on voit l'elTet s'élargir de proclamation en proclamation jusqu'à

ce dernier mouvement.
Dans ces brèves harangues, deux parties sont capitales, le premier

mol et le dernier : laltaque est merveilleuse de brusquerie et de

sûreté. « Soldats, vous êtes nus, mal nourris.... Soldats, je suis

content de vous.... Soldats, nous n'avons pas été vaincus. » On est

secoué et pris. Et la fin, comme elle laisse l'àme vibrante! « Sol-

dats d'Italie, manqueriez-vous de courage et de constance? » —
«.... Et alors la paix que je ferai sera digne de mon peuple, de
vous et de moi. »

Le fond est ce qu'il faut qu'il soit : des idées nettes, simples,

immédiatement accessibles, des sentiments communs, réels,

immédiatement évocables; l'honneur, la gloire, l'intérêt; de

vigoureux résumés des succès et des résultats obtenus, de rapides

indications des résultats et des succès à poursuivre, des commu-
nications parfois qui semblent associer l'armée à la pensée du
général et la flattent du sentiment d'être traitée en instrument
intelligent : toutes les paroles qui peuvent toucher les ressorts de

l'énergie morale, sont là, et sont seules là.

Parfois, au lieu des images banales du répertoire commun, la

nature originale de l'individu éclate. L'allocution du {«''janvier 1814

aux députés du Corps Législatif est d'un ton singulier : volontai-

rement l'orateur lâche sa colère en petites phrases hachées, bru-

tales, même triviales : « M. Laîné, votre rapporteur, est un mé-
chant homme ... Je suis de ces hommes qu'on lue, mais qu'on ne

déshonore pas.... Qu'est-ce que le trône au reste? Quatre mor-
ceaux de bois revêtus d'un morceau de velours. Tout dépend
de celui qui s'y assied.... 11 faut laver son linge en famille. »

Remettez tout cela à sa place, écoutez cette sortie si curieusement

violente, et vous sentirez quelle science de l'effet il y avait chez

cet homme-là.
Vous avez noté l'image grandiose qui nous montre le trône :

elle sort d'une imagination qui n'est plus celle du xvm" siècle, ni

formée à l'école de l'antiquité. Cela, c'est du Shakespeare — tel

que le comprenait Hugo et qu'il en faisait. Môme dans les bulle-

tins, malgré la tension plus solennelle du style, dans ceux surtout

des dernières campagnes, je note quelques pensées d'une imagina-

tion pareille. On se sent tout près de Hugo, bien plus près de
Hugo que des Montagnards et du Concionrs quand on lit des phrases

comme celles-ci : « La victoire marchera au pas de charge;

l'aigle... volera de clocher eu clocher jusqu'aux tours de Notre-
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Dame. » Ou bien : « J'en appelle à l'histoire : Elle dira qu'un
ennemi qui fit vingt ans la guerre au peuple anglais, vint libre-

ment, dans son infortune, chercher un asile sous ses lois.... Mais
comment répondit l'Angleterre à une telle magnanimité? Elle fei-

gnit de tendre une main hospitalière à son ennemi, et, quand il se fut

livré de bonne foi, — elle rimmola. » Ce petit mot qui fait comme
cabrer la phrase dans un brusque arrêt, après l'ample mouvement
qui en développe le début : c'est un procédé habituel de V. Hugo.

Eq général, sans avoir changé sa forme ni renouvelé ses moules,

il me semble que Napoléon est pourtant moins classique, moins
asservi au goût révolutionnaire dans ses dernières années, et qu^il

exprime son tempérament par des effets plus personnels.



CHAPITRE III

MADAME DE STAËL

!. Caractère et esprit. Intelligence cosmopolite. Médiocrité du sens artis-

tique. — 2. Idées politiques de Mme de Staël : libéralisme bour-

geois. Idées religieuses. — 3. La critique de Mme de Staël. La Litlé-

ralure : idée de la relativité du goût. Le livre de VAllemagne :

principes du romantisme. Insurrection contre les règles. Cosmo-
politisme littéraire.

Mme de Staël et Chateaubriand ont cru n'avoir pas grand'

chose de commun. En réalité, malgré l'opposition de leurs tempé-

raments et de leurs principes, ils ont poiiviVJous les deux la litté-

rature dans le même sens. Mme de Staél a fourni au.\ romanti-

ques des idées, des théories, une critique : de Chateaubriand ils

ont reçu un idéal, des jouissances et des besoins; elle a délini, il

a réahsé.

1. CARACTÈRE ET ESPRIT DE M™^ DE ST.\EL.

Mme de Staël ' appartient au xviii'^ siècle, elle est le wxu^ siècle

vivant, le xviii« siècle tout entier : car les courants les plus con-

traires se rassemblent en elle sans s'affaiblir. Elle est lille de Hous-

stciu, par l'intensité de la vie sentimentale. Elle a l'imagination

troublée et liévreuse, le cœur ardeut, tumultueux, d'où jaillit une

inépuisable source de passion. Elle a l'égoïsme généreux, une soif

1. Biographie : Germaine Necker. née en i766, fipure dès l'âge de onze ans aux

récepUuiis <ie sa tnore. Son esprit se forme à enLendre Haynal, Thomas, Grimm,
Morellol, Siiard, BufTon, etc. Elle épouse en ns6 le baron de Slaël, ambassadeur de

Suède. Elle accueille d'abord la Révolution avec joie et avec foi ; son salon est le

lieu de réunion des amis de la constiUilion anglaise, Meunier, .Vlalouet, Clermont-

Tonncrre. Montmorency; mais, en sept. 179-2. elle est forcée de se réfugier à Coppet,

au bord du lac de Genève. Elle rentre à Paris en 1795, et son salon est très fré-

quenté : Daunou, Cabanis, Garai, Rœderer, M.-J. Chénier, B. Constant surtout, y

sont assidus. Suspecte au Directoire, elle est oblifrée de retourner à Coppet, d'où

elle revient en 1797. Elle vil d'abord en paix avec Bonaparte; elle ne rompt pas encoro

après le 18 Brumaire; mais c'est chez elle que B. Constant prépare en janvier 1800

le discours oii il dénonce au Tribunal l'aurore de la tyrannie. Dès lors, la rupture est

certaine quoique dans sa Litlérature (1800) elle semble mêler encore les avances

aux allusions malignes. Son salon est k ]>remier de Paris en 180*2 : autour d'elle
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furieuse de bonheur pour elle et pour les autres; de là, pour les

autres, la pitié, l'appel énergique à la justice, la haine de l'oppres-

sion ou du despotisme; pour elle, l'expression violente de l'indi-

vidualité, la révolte contre toutes les contraintes et les limites;

elle veut le plus possible se développer en tout sens; elle veut
jouir d'elle-même. Mais la suprême jouissance, c'est de jouir de*
soi ea. autrui, de voir sa perlection rellétée dans une âme qui
s'en éprend : elle veut donc être, se développer, afin d'être digne
d'être aimée. Là est le bonheur, el'ce n'est que laule de ce bonheur
qu'elle se rabattra sur la gloire : elle le fera dire à Comme, et elle

est Corinne. Mais elle aura peine à en prendre son parti; aucune
de ses expériences ne vaincra son optinjisme sentimental. Le
désaccord de son rêve et des réalités "n'aboutira qu'à fortifier la

disposition romanesque qui est en eile.- Clarisse Harlowe el Werther
ont transporté sa jeunesse; VValter Scott charmera ses derniers
jours : à travers toute son existence, elle persistera à croire que
le roman a raison contre la vie, et que la vérité, c'est le roman.
Par un hasard smguUer, sa loi fut récompensée : elle finit par se

reposer dans un amour absurde et un mariage ridicule, qui fut

heureux.

sont Mme Récamier, Mme de Beaomont, B. Constant, C. Jordan, Fauriel. On y
fait à Bonaparte une guerre d"epigrammes; on cabale avec Bernadotte et Moreau ; on
souhaite hautement la chute du régime nouveau. Bonaparte linil par éclater; et en
oclotire 1803, Mme de Staël reçoit ordre de se tenir à 40 lieues de Paris. Elle s'en va

Tisiler l'Allemagne, puis revient à Coppel, trop tard pour assister à la mort de Neckcr :

de là elle va en ItaTie. En 1805, elle est de retour à Coppet, où elle écrit Corinne,

dont le succès est immense. Tout ce que Napoléon ne domine pas, anciens amis et

amis nouveaux. Français et étrangers, Barante, Elzéar de Sabran, Monti, Sismondi,

Bonstetten, G. Schlegel, le jeune Guizot la visitent ou séjournent auprès d'elle.

On cause et on joue la comédie. Elle retourne en Allemagne en 1807 ; après ce

voyage, elle se convertit à la religion. Elle écrit son livre de l'Allemagne, dont toute

l'édition française est détruite par la police impériale ; elle-même reçoit ordre da
sortir du territoire français (1810). Elle est surveillée et comme internée à Coppet.

On lui défend de recevoir ses amis ; Mme Récamier, Mathieu de Montmorency sont

exilés; les Schlegel expulsés. Elle s'évade en 1812 et se réiugie à Pétersbourg. puis

en Suède, et de là en Angleterre. La Restauration l'attriste par le tour qu'elle prend.

Elle meurt en 1817, ayant à peu près achevé ses Considérations sur la Révolution

française. Elle avait épousé en 1811 M. de Rocca, beaucoup plus jeune qu'elle.

Éditions : De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions

sociales, an vtu, 2 vol. in-8; Delphine, roman, 1809; Coj-inne, roman, 1807; de l'Al-

lemagne, Londres, 1813 ; Considérations sur la Révolution française, publ. par le duc
de Broglieet le baron de Staël, 1818; Dix années d'exil (publ. par le baron de Stacl,

1821); éd. P. Gautier, 1904. Œuvres compîétes. Paris, Didot. 3 vol. Det circonstances

actuelles qui peuvent terminer la Révolution, éd. J. Vionol, l'.tOô. — A consulter :

Lady Blcnnerhassett, Afme de Staél et son temps, Irad. Dietrich, Paris, 1890,3 vol.;

A. Sorel, Mme de Staël, coll. des Gr. Écriv. français, 1890; F. Brunetière, Évolution
delà critiqua, Vl« leçon; Faguet, Politiques et moralistes du A7.V' siècle, 1" série,

1S91 ; Dejob, Mme de Staël et l'Italie, avec une bibliographie de l'influence fran-
çaise en Italie, 1890; E. Rilter, Notes sur Mme ' Staél, 1899. P. Gautier, Mme de
Staël et Xapoléon, 19<)3.
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Elle a l'âme de Rousseau : mais par l'esprit elle est fille de

Voltaire, fille du'xviu» siècle raisonnable et mondain. La religion

du siècle est sa religion : elle croit au progrès, à la perfectibilité

nécessaire et indéfinie de l'humanilé. Jamais elle ne doutera de

la raison, ni ne la répudiera, comme Rousseau : et toute sa vie

sera un exercice assidu de la raison qui est en elle, virile, ferme,

vaste, curieuse, capable de toutes les vérités. Elle ne conçoit rien

de plus beau que la faculté de former et de formuler des idées : il

n'y a pas de supériorité qu'elle admire plus en autrui, et dont elle

soit plus fière en elle. Aussi cette romanesque sentimentale est-

elle une mondaine spirituelle et séduisante. Elle ne peut vivre

qu'à Paris. Dès qu'elle est à Coppel, elle tâche d'y refaire son

salon de Paris. Elle a la plus enivrante conversation, un jaillisse-

ment de pensée à la fois éblouissant et fort. Son admiration va

naturellement à des « gens du monde », à Guibert, à Talleyrand,

à Narbonne, à B. Constant, en. qui elle aime un causeur digne de

lui fournir la réplique. Si elle ne comprend pas tout à fait

Napoléon, c'est qu'il est mal élevé, qu'il n'y a pas moyen de

« causer » avec lui. Il glace, ou il assomme. Elle n'est pas faite pour

la solitude, elle en a peur : rU p pp. pp.nsf; hinn giip dgns InjTTflmjp,

devant ua. auditoire ou contre un interlocuteur; ses livres sont

une perpétuelle causerie, la causerie d'un vaste et agile esprit

qui fait lever les idées avec une étonnante facilité. Elle a l'air de

se moquer de d'Erfeuil,dans Corinne : mais il y a beaucoup d'elle

encore dans ce Français qui ne saurait se passer xie la société, et

pour qui causer, c'est vivre.

Elle résume donc en elle les deux aspects de notre xvm^ siècle;

elle y ajoute pourtant quelque chose. Elle est cosmopolite. Nos

Français l'avaient été d'idées, de désir, en théorie : en fait,

ils n'ont pas été capables de sortir d'eux-mêmes; leur cosmopoli-

tisme n'est qu'une prétention de réduire toute l'humanité à

leur forme. Mais Mme de Staël n'est pas Française en ce sens,

et cela parce qu'elle n'est pas Française d'origine. Les Suisses,

en contact avec la France, avec l'Italie, avec l'Allemagne, qui

les conduit à l'Angleterre, semblent avoir des facilités et des

aptitudes particulières pour comprendre les formes d'esprit

de ces quatre nations : ils ont l'intelligence naturellement cos-

mopolite. C'est le trait commun des Suisses qui ont écrit en

français : on doit excepter Jean-Jacques, nature trop intérieure;

mais voyez Mme de Staël, Marc Monnier, M. Cherbuliez, M. Rod :

ce sont des « esprits européens », comme disait la première.

La vie poussa encore Mme de Staël en ce sens : chassée de

Paris, elle vit à Coppet, où son salon donne pour ainsi dire par

trois portes sur la France, sur l'Italie et sur l'Allemagne. De
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Coppet ell»'Bftat m ieux-qu o do Pari e l'attraiLde l'Italie et de l'Al-

lemagne : Paris est le lieu du monde où l'esprit s'enferme le plus

facilement. Chassée de Coppet, la Russie, la Suède, l'Angleterre

la reçoivent. Elle aura couru toute l'Europe, mais elle aura com-
pris toute l'Europe.

Nous verrons l'importance de cette aptitude dans l'évolution

des doctrines littéraires. Remarquons seulement ici que Mme de

Staël a créé une littérature cosmopolite, peinture des types natio-

naux. Avant elle on n'a guère su chez nous que dessiner des cari-

catures. Mme de Staël, avec une impartialité intelligente, note

les caractères distinctifs de chaque peuple : elle voit l'âme alle-

mande, la vie allemande même, elle distingue la vie de Vienne

et la vie de Berlin, l'âme allemande du Sud et l'àme allemande

du Nord. Pour n'avoir fait que traverser la Russie en calèche,

elle a pourtant démêlé très finement les traits originaux du peuple

russe, elle a saisi la complexité de l'esprit des classes supérieures,

le fond national jeune, vierge, riche sous le vernis d'une civili-

sation raffinée: par un flair plus singulier encore chez une femme
qui ne savait pas la langue, elle a deviné le moujik, au moins
quelques parties essentielles de sa nature. Corinne, entre autres

caractères, a celui d'être un roman international : l'Anglais, l'Ita-

lien, le Français y sont définis en formules un peu sèches, dont

la réalisation actuelle a quelque chose d'abstrait et mécanique.

Mais ces formules, développées et complétées par d'abondantes

dissertations, sont exactes : du moins elles doivent l'être, car je

ne vois pas que nos écrivains y aient beaucoup changé depuis

quatre-vingts ans.

Enfin, et c'est le dernier facteur du génie de Mme de Staël qu'il

nous faille considérer, elle n'a pas du tout une nature artiste.

Elle a l'imagination très sentimentale, nullement esthétique. De
là vient qu'elle est incapable de prendre ses propres émotions

comme matière d'art, de les réaliser directement dans une forme
expressive. Elle ne peut que les faire passer dans son esprit, y
appliquer sa réflexion, les analyser, les définir, les noter: il faut,

pour qu'elle les traduise, qu'elle en ait fait des idées; tout, pour
elle, son cœur comme le reste, n'est que matière de connaissance.

Elle n'a pas le sentiment de la nature : elle la voit quand efle veut

regarder; alors elle élabore ses perceptions en notions dont elle

donne la formule intelligible : mais pour ce qui est de peindre, elle

n'y peut arriver. Rapprochons-la de Chateaubriand : elle a com-
pris la campagne romaine, elle nous dit clairement ce dont Cha-
teaubriand nous donne la sensation intense*. Elle quitterait

1. Comparez Corinne, 1. I, ch. v, et 1. V, ch. i, avec la Lettre à M. de Fontane*.
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la vue de la baie de Naples et du Vésuve pour aller causer dans

jne chambre avec un ami. L'art antique ne lui dit rien; com-
parez encore les descriptions de Corinne à certains passages des

Martyrs et de l'Itinéraire : ici les visions d'un artiste puissant,

là les notes d'un touriste curieux. Elle n'a pas de « sensa-

tions d'art » : ce qui rattache, ce sont les souvenirs historiques,

les idées auxquelles les choses servent d'appui ou d'occasion.

Ou bien encore, c'est la signification sentimentale des œuvres

d'art, des ruines, des paysages : Corinne est tantôt un guide exact

et sec, tantôt un rêve lyrique. Dans ce voyage d'Italie, l'art italien

lui échappe : elle raisonne froidement, rapidement sur la peinture

et la sculpture; mais vraiment de Brosses et Dupaty ' en parlaient

mieux. En littérature, son goijt et sa faculté de comprendre se

satisfont en raison inverse de la beauté formelle et de l'objectivité,

en raison directe de la richesse sentimentale et de la subjectivité.

Elle ne comprend pas la littérature grecque, elle ne comprend pas

notre littérature du xvii" siècle; elle se satisfait au contraire com-

plètement dans les littératures du Nord, si métaphysiques et

si lyriques, si subjectives de sens et si irrégulières de forme.

Et de là le peu de valeur esthétique de son œuvre. Elle n'a pas

l'invention artistique : dans Delphine et dans Corinne, tout ce qui

n'est pas autobiographie sentimentale ou co^nnai '^sance posi|.ivi'. est

médiocre et banal. Ces romans ne valent que si l'on y cherche les

passions et les idées de Mme de Staël : si on les considère dans

leur objectivité d'œuvres d'art, ce sont de purs poncifs. Léonce et

Delphine, Oswald et Corinne ne vivent pas, ils sont vagues et fades.

Mais si, écartant ces pâles figures, on se croit en face de Mme de

Staël, si on ne demande qu'à « causer » avec elle, on reprend du

plaisir, surtout dans Corinne. Impuissante à créer, elle excelle à

noter; et si elle a le style le moins artiste du monde, comme
écrivain d'idées elle est supérieure. Ne lui demandons ni couleur

ni énergie sensible, ni rythme expressif, ni forme en un mot;

mais une parole agile, souple, claire qui forme d'ingénieuses com-
binaisons de signes, qui dégage avec aisance des idées toujours

intéressantes, souvent nouvelles ou fécondes, voilà ce que Mme de

Staël nous offre : son style, c'est de l'intelligence parlée.

2. LA POLITIQUE ET LA REI.IOIO.N DE M™« DE STAËL.

Si viril que soit son esprit, la lérame en elle se retrouve par

le peu de souci qu'elle a de systématiser sa connaissance ou ses

idées, et par rinHucnce que la sensation. l'alVeotion exercent à son
msu sur ses conceptions les moins sentimentales.

En politique, elle fut constamment libérale, et là est l'unité de

1. De Brosses, cf. p. 761. — Dui)aly, /.dtres sur l'IluUi' en I7S5 (1788 et 1894).
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sa pensée. Mais ii s'en faut que le développement de celte pensée
ail été constant et uniforme. Ses intérêts de cœur ou d'esprit

en rendirent la marche irrégulière et inégale. Une tendresse

respectable pour son père a laussé sa vue des hommes et des

choses : M. Necker devient le héros de la Révolution française, le

centre où tout se ramène; et (juand elle veut raconter son rôle,

elle se trouve conduite à l'aire l'histoire de l'Europe, de Louis XVI
à Napoléon : cette substitution de sujets lui semble nécessaire.

Ses amis lui insinuent leurs convictions : elle en change, quand ils

se renouvellent. Elle a débuté par adorer la monarchie anglaise:

Benjamin Constant la convertit à la Républi'que des États-Unis.

Elle juge les événements du point de vue de son amour-propre :

le régime où elle pourrait parler librement, qui enverrait ses

hommes d'État chez elle, qui ferait de son salon un Conseil offi-

cieux, n'aurait sans doute pas trop de mal à la gagner. En 1789,

en 1795 et 1800, sous la royauté parlementaire, sous le Direc-

toire, sous le Consulat, elle essaie de réaliser ce rêve, de placer

chez elle le foyer et le centre de l'action gouvernementale.

Sa souple intell.''gence est comme paralysée par ses sympa-
thies et ses ambitions : elle qui comprenait si bien et si vite tous

les peuples, elle ne comprend pas la France révolutionnaire. De là

ses illusions et ses mécomptes. De là rinsuffisance de ses Considé-

rations sur la Révolution, où l'on trouve tant de jugements pénétrants

et d'idées intéressantes : elle voit très bien beaucoup de détails,

elle attribue trop aux individus, à leur action bonne ou mauvaise;
mais d'où vient celte Révolution? qui l'a préparée? que transfor-

mera-t-elle ou que manifeslera-l-elle? c'est ce que Mme de Staël

ne dit pas. Elle donne des explications un peu courtes.. Elle se-

restreint trop exclusivement aux considérations politiques : elle

s'obstine à ne voir que des conslilulions ; tout ira bien, si l'on a la

constitution anglaise, puis la constitution américaine, puis de nou-

veau la constitution anglaise. Et jamais cela ne va bien : c'est la

faute de quelques hommes, ignorants et impatients en 1790, intri-

gants et ambitieux en 1795 et 1799, égoïstes et rancuniers en 1814

et 1815. Mais elle croit toujours que tout aurait été bien, facile-

ment, par l'exacte application d'une constitution*.

On peut dire qu'elle est la mère, ou du moins la marraine, du
libéralisme parlementaire et doctrinaire. Elle modifie d'une

curieuse façon la théorie de Montesquieu; on ne l'a pas assez

1. Dison3 pourlaiit qu'elle faisait appel à la bonne volonté des hommes. Va répu-

blicanisme large et généreux, exclusif de toute haine, et qui ne demandait le remède
aux maux de la liberté que dans le déveloiipement des principes de liberté, respii e

dans ce livre des Circonstances qui peuvent terminer la Révolution, récemment
publié, qu'elle n'eut pas le temps de terminer. Le i8 brumaire la prévint (//* éd.).

Lansox. — Histoire do la Littérature -franfaise. 29
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remarqué. « La division du corps législatif, l'indépendance du
pouvoir exécutif, et avant tout la condition de propriété : telles

sont les idées simples qui composent tous les plans de constitu-

tion possible. » Le premier article et le troisième sont surtout

importants. Parle premier, l'existence de deux chambres est érigée

en dogme : avec le troisième s'introduit dans le régime parle-

mentaire un esprit t'àcheux, par lequel la classe bourgeoise déviera

la Révolution à son |irofil, et, substituant au privilège de la nais-

sance le privilège de la fortune, fera de la haine ou de la peur de

la démocratie la première maxime d'une politique égoïste. Selon

Mme de Staël, « la fonction de citoyen accordée seulement à la pro-

priété », c'est « l'idée à laquelle tout l'ordre social est attaché ' ».

Si elle a raison, le suffrage universel aurait détruit le régime par-

lementaire, et mis en danger la propriété : mais alors cette

opinion justifierait les attaques des socialistes contre le « parle-

mentarisme bourgeois ». Cet artfcle, en effet, résout la question

sociale par le droit politique et contre la démocratie. De cette

idée vient la facilité avec laquelle Mme de Staël a passé de la

monarchie à la république : elle fait de la cciservation sociale,

identifiée à l'intérêt des propriétaires, l'objet principal du gou-

vernement; et ainsi, roi ou président, peu importe ce que sera

l'exécutif, pourvu que ceux qui possèdent soient protégés contre

la masse des « hommes qui veulent une proie », et que « tous

leurs intérêts portent au crime », dès qu'on leur permet d'agir.

Il ne faut pas méconnaître que Mme de Staël a été inspirée dans

son libéralisme par un ardent amour de l'humanité, par un désir

généreux de liberté, de justice et d'égalité, par une bonté large,

dont les libéraux et les doctrinaires ne se sont pas toujours in-

spirés. Mais je ne sais ce qui a offusqué son clair esprit, retenu son

àme affectueuse : elle qui savait, dans la Russie de 1812, deviner,

aimer le moujik, elle n'a regardé, compté en France que les classes

supérieures. Elle n'a institué qu'une doctrine étroite, égoïste. Je

ne sais si ce n'est pas un mauvais tour que lui a joué son trop

sociable esprit : elle n'admet à partager les bénéfices de la Révo-

lution que les gens bien élevés, les « messieurs » qu'on peut rece-

voir dans un salon. C'est l'aristocratie des mains gantées *.

1. Béffxion sur la paix intérieure (H'ib), 2" part., ch. i.

2. Elle écrit au début de sa Littérature ces lignes funestes : « L'épalité politique,

principe inhérent à toute constitution philosophique, ne peut subsister que si vous

classez les différences d'éducation avec encore plus de soin que la féodalité n'en

mettait dans ses distinctiong arbitraires ». Il y a là en f;erme la lutte des classes;

et ce conseil porto la bourgeoisie libérale à répéter la faute de la noblesse pri-

vilégiée du xviii' siècle. Cela aboutit à rendre suspect au peuple l'homme bien élevé

autant que le propriétaire et le capitaliste : il sent peut-être plus le mépris qui le tient

!• distance, que la richesse dont il est exclu-
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Quanta la religion, Mme de Slaël a cununencc par rindilTérence,

par le vollairianisme : elle n'a pas du tout l'acceut religieux de

Rousseau. Ce qui lui fera comprendre Rousseau, ce seront les

Allemands : elle deviendra, dix ans avant sa mort, une chrétienne

Tervente, hors de toute église et de toute confession : le duc de

Broglie délînira son état « un latiludinarisme piéliste », c'est-à-dire

un protestantisme libéral, très indépendant, très peu Ihéologique,

plutôt mystique; celte religion est à la fois très rationnelle et très

sentimentale. Toute son àme s'intéresse dans sa croyance, et la

crise d'où elle sort « convertie « l'achève plutôt qu'elle ne la

change. Son acte de foi est un acte hardi didéalisme romanesque :

elle objective son enthousiasme. Dieu lui est nécessaire, afin que

son elfort vers le bonheur n'ait pas été vain. Dieu, en son infinité,

est bien cet objet d'amour infini qu'elle a cherché à travers tant

d'expériences douloureuses. Puis elle s'est aperçue que ea philo-

sophie était insuffisante : que l'art d'ennoblir la vie par des pas-

sions nobles n'était pas une règle sul(isante de vie, que le plaisir,

même le plaisir de la pitié, n'était pas la vertu ni un fondement
solide de vertu; et Kant lui a offert son postulat du devoir. Mais,

en femme qu'elle reste toujours, l'impératif catégorique ne peut

rester en elle à l'état de commandement intérieur, abstrait et

formel : il faut qu'il se réalise; et du 'devoir, Mme de Staël passe

à Dieu. Du jour où son esprit au-dessus du sentiment, conçoit la

loi morale, elle est chrétienne. Et la foi, chez elle, donne satisfac-

tion à la raison : Dieu est pour elle la lumière qui éclaire l'uni-

vers et la rend intelligible. Dieu donnait à son esprit l'infini delà
science comme à son cœur l'infini de l'amour.

3. IDÉES LITTERAIRES DE M"'« DE STAËL.

Le rôle de Mme de Staël, en littérature, fut de comprendre, et

de faire comprendre. S'adressant à l'intelligence de ses contem-
porains, elle l'oblige à s'instruire, elle lui apporte des idées qui

l'élargissent; elle légitime par toute sorte de fines considérations

les aspirations nouvelles dont les âmes étaient tourmentées, et

auxquelles le goût traditionnel refusait le libre passage dans la

littérature. Elle pose ainsi les principes d'un goût nouveau, conforme
aux nouveaux états de sensibilité dont nous avons parlé.

L'ouvrage intitulé De la littérature considérée dan% ses rapporU

avec les institutions sociales (1800) est un curieux livre, confus,

plus clair dans le détail que dans l'ensemble, naïf parfois jusqu'à

la puérilité, mais, a tout prendre, original, suggestif, un livre

intelUgent enfin : il y a des chefs-d'œuvre auxquels on hésiterait

à donner cette simple épithète. 11 y aurait fort à dire sur le dessein



882 LA LlTTÉRATUHfc; PENDANT LA RÉVOLUTION ET LEMPIRE.

philosophique de l'essai : Mme de Slaël eulreprend de prouver,

ou du moins affirme avec coostance que la liberté, ta vertu, ta

gloire, les lumières ne sauraient exister isolément : elle lient pour
acquis que les grandes époques littéraires sont des époques de

liberté. Mme de Staël prétend aussi, << en parcourant les révolu-

tions du monde e( la succession des siècles », manifester la loi de

« la perfectibilité de l'espèce humaine ». Elle << ne pense pas que
ce grand œuvre de la nature morale ait été jamais abandonné;
dans les périodes lumineuses, comme dans les siècles de ténèbres,

la marche graduelle de l'esprit humain n'a jamais été interrom-

pue ». Comme on voit, c'est la thèse de Perrault qu'elle reprend

dans toute sa largeur. Et cela la mène aux mêmes raisonne-

ments forcés, aux mêmes jugements arbitraires. Elle aflirme, en

vertu de sa thèse, l'infériorité des Grecs, qu'elle ne connaît pas,

à l'égard des Romains, qu'elle ne connaît guère. Naturellement

elle reprend l'idée de la supériorité du siècle de Louis XIV sur le

siècle d'Auguste; nous avons vu Boileau même la concéder. Mais

elle fait un pas déplus, et un pas décisif : les littératures modernes
sont des littératures chrétiennes, et la littérature française s'est

placée dans des conditions désavantageuses en s'imposant les

foi mes et les règles des œuvres anciennes et païennes. Il y a des

littératures qui, mieux que la nôtre, ont rencontré les véritables

conditions de la beauté littéraire, parce qu'elles ont été franche-

ment nationales et chrétiennes.

Nous voici conduits au principe nouveau, large, fécond, dont

Mme de Staèl a voulu donner la démonstration par son livre, et

qui contient tout le développement postérieur de la critique :

« Je me suis proposé, dit-elle, d'examiner quelle est l'inlluence de la

religion, des mœurs, des lois sur la littérature, et quelle est l'in-

fluence de la littérature sur la religion, les mœurs et les lois....

11 me semble que l'on n'a pas suffisamment analysé les causes

morales et politiques qui modilient l'esjtrit de la littérature.... En

observant les différences caractéristiques qui se trouvent entre les

écrits des Italiens, des Anglais, des Allemands et des Français,

j'ai cru pouvoir démontrer que les institutions politiques et reli-

gieuses avaient la plus grande part à ces diversités constantes. »

Il semble qu'elle ne tienne pas trop, pour* la poésie, à sa doctrine

du progrès, et qu'elle se contente de constater des différences : si

c'est sa pensée, la correction est heureuse. Cherchant donc des

(lilTéiences, elle classe les littératures en littératur-es du Midi, en

littératures du Nord, Homère d'un côté,Ossian de l'autre : d'un côté

(irecs. Latins, Italiens, Espagnols, xviie siècle français; de l'autre,

Anglais, Allemands, Scandinaves. Elle aime dans les littératures

du Nord la raélancolre, la rêverie, l'exaltatiou dans la tristesse.
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« le sentiment douloureux de l'incomplet de la destinée », la

position des problèmes métaphysiques dans les âmes anf,'oisscos.

Comme elle n'est pas artiste, elle voit dans la perieclion artis-

tique presque un inconvénient, une intériorité : la beauté lormello

lui rend plus difficile à saisir la personnalité de l'œuvre.

I Ainsi à l'idéal absolu de Boileau se trouve substituée une plura-

lité de types idéaux, relatifs chacun au caractère national et au

développement historique de chaque peuple : lajyrannîc des

rèfîles éternelles est rejetée. Au reste, Mme de Stacl est encore

fort' modérée. Elle condamne, dans les littératures du Nord, dans

Shakespeare même, le manque de goût, le pathétique ou le mer-

veilleux matériels ou grossiers, etc. Elle professe encore que « la

poésie est de tous les arts celui qui appartient de plus près à la

raison ». Mais elle essaie de persuader à l'esprit français qu'il peut

admettre l'essentiel de Shakespeare, le recevoir^ si l'on veut, à

correction, y trouver à s'éclairer ou se réjouir. Avec sa lucide

intelligence, elle parle des Anglais et des Allemands comme per-

sonne encore n'en availparlé chez nous; elle laisse à leurs œuvres

la coupe et l'aspect étrangers. Mais ce ne sont en somme que des

indications sommaires : quand elle aura deux fois visité l'Alle-

magne, quand elle aura inventorié quelques-unes des meilleures

têtes allemandes, elle nous donnera des jugements bien plus réflé-

chis, plus approfondis, plus lumineux.

Le livre de VAllemagne (1810) est vraiment un beau et fort livre,

'si on ne cherche dans un livre que de la pensée : c'est le livre par

lequel Mme de Staël vivra. Il se divise en quatre parties : 1° De

VAllemagne et des mœurs des Allemands; 2° De la liUérature et des

arts ; 3" La philosophie et la morale ;
4° La religion de Venthousiasme.

Les deux premières parties se rapportent plus étroitement à l'Alle-

magne; elles sont plus précises, plus objectives en un sens, d'un

intérêt plus général et plus efficace : la seconde fonde la critique

romantique,

Mme de Staël a vu une Allemagne sentimentale» rêveuse, loyale,

sincère, fidèle, un peuple de doux métaphysiciens sans caractère,

sans patriotisme, impropres à l'action, capables d'indépendance,

et non de liberté. Cette Allemagne, qui n'est pas celle de Henri

Heine, qui n'est pas celle dont nous avons eu la révélation en 1870,

a été vraie à une certaine date : ce qui nous intéresse ici, c'est

que, malgré Henri Heine, elle est restée jusqu'en 1870 l'Allemagne

de nos littérateurs et de nos artistes. Ici encore, la formule que
Mme de Staël a réussi à fixer, est celle d'un type étranger : elle

nous a fourni pour soixante ans un poncif, dont l'adoption est un

hommage à la liberté de son esprit cosmopolite. Dans cette pein-

ture de l'Allemagne, elle insiste beaucoup sur un caractère dont
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l'importance est de premier ordre pour la littérature : en France,

la vie de société absorbe tout l'homme ; l'Allemand n'est pas

homme du monde, pense plus qu'il ne cause, et préserve son origi-

nalité. Puisque le rapport est étroit entre la littérature et les

mœurs, cette différence devra produire en Allemagne et en France

des littératures tout à fait dissemblables.

Dans sa seconde partie, Mme de Staël reprend son idée de

l'opposition du Nord et du Midi : et cette fois, elle la caractérise

par les mots qui ont fait fortune : le Nord est romantique et le

Midi classique. Elle affirme que « la littérature romantique est la

seule qui soit susceptible encore d'être perfectionnée, parce qu'ayant

ses racines dans notre propre sol, elle est la seule qui puisse croître

et se vivifier de nouveau : elle exprime notre religion; elle rappelle

notre histoire...; elle se sert de nos impressions personnelles pour

nous émouvoir ' ». Et dans ces phrases fécondes vous voyez se

lever l'idée du romantisme français avec ses effusions pseudo-

chrétiennes, ses restitutions historiques, et son individualisme

lyrique. Cette fois, Mme de Staël a tout à fait échappé au goût

du xvni" siècle ; elle ne veut plus y faire rentrer ce qu'elle

admire, elle veut y substituer un idéal nouveau. Elle dispute

finement sur la différence du bon goût de la société et du bon

goût de la littérature : elle montre que l'un est essentiellement

négatif, et que l'autre est funeste, s'il ne contient un élément positif;

elle affranchit ainsi tout à fait l'art littéraire des convenances

mondaines.

On voit qu'elle a beaucoup causé avec des hommes qui étaient

au courant des plus récentes découvertes, des hypothèses les plus

hardies de la philologie ou de l'histoire. Elle dit un mot sur l'épopée,

de façon à ruiner l'idée française, née à la Renaissance, que l'épopée

est un roman allégorique et mythologique : l'Iliade et VOdijssée

n'étaient originairement que des contes de nourrice.

Par l'Allemagne, elle arrive à comprendre, presque à sentir la

poésie, poésie de la nature et poésie de l'âme. Elle est trop mon-
dainement aristocrate pour ne pas être effarouchée de Hennann et

Dorothée, de Guillaume Tell, trop réfractaire à l'art objectif pour

ne pas goûter froidement Iphigénie. Elle entend, elle aime surtout

ce qui est complexe, ce qui alimente la pensée, exerce l'intelli-

gence en émouvant l'âme : le sentiment imprégné de philosophie.

Lessing, Ilerder, Schlegel la captivent : la richesse symbolique et

pathétique du premier Fuu^t la transporte.

Mais, bien Française en cela, elle porte son effort principal sur le

théâtre. Elle ruine les unités, en plaçant ailleurs la vraisemblance;

i.Chap, XI.
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elle recommande les sujets historiques; elle goûte le mélange du
lyrique au dramalique : « Le but de l'art n'est pas uniquement de

nous apprendre si le héros est tué, ou s'il se marie ». Avec

Shakespeare, à qui elle revient toujours, elle offre pour modèles

Schiller elGœlhe, dont elle étudie longuement les œuvres. On peut

due que ces chapitres de Mme de Staël ont décidé de la forme

et des intentions du drame romantique.

Elle secoue énergiquement le joug des règles. « Les uns déclarent

que la langue a été fixée tel jour de tel mois, et que depuis ce

moment l'introduction d'un mot nouveau serait une barbarie.

D'autres affirment que les règles dramatiques ont été délinitive-

ment arrêtées dans telle année, et que le génie qui voudrait main-

tenant y changer quelque chose a tort de n'être pas né avant cette

année sans appel, où l'on a terminé toutes les discussions littéraires

passées, présentes et futures. Enfin dans la métaphysique surtout,

l'on a décidé que depuis Condillac on ne peut faire un pas de plus

sans s'égarer ', » Voici Cousin même introduit par ce dernier

article. Ainsi révolte générale de l'individualité contre les règles

qui la compriment et les formules qui la contrarient : nous

sommes en pleine insurrection.

r Le rêve de Mme de Staël, c'est une littérature européenne, un

concert où chaque nation apporterait sa note originale, un com-
merce aussi où chaque nation s'enrichirait de ce qu'elle ne saurait

produire. Le passage est curieux, d'autant qu'il relie VAUemagne
à l'idée maîtresse de la Littérature :

« Les nations doivent se servir de guides les unes aux autres, et

toutes auraient tort de se priver des lumières qu'elles peuvent

mutuellement se prêter. Il y a quelque chose de très singulier dans

la différence d'un peuple à un autre; le climat, l'aspect de la

nature, la langue, le gouvernement, enfin surtout les événements

de l'histoire, puissance plus extraordinaire encore que toutes les

autres, contribuent à ces diversités; et nul homme, quelque supé-

rieur qu'il soit, ne peut deviner ce qui se développe naturellement

dans l'esprit de celui qui vit sur un autre sol et respire un autre

air : on se trouve donc bien en tout pays d'accueillir les pensées

étrangères ; car, dans ce genre, Ihospitalité fait la fortune de celui

qui reçoit -. »

Le conseil était bon et pratique : nous nous en sommes aperçus

plus d'une fois en ce siècle, nous autres Français. D'une façon
• générale, les grands courants de la littérature au xix® siècle ont

été des courants européens.

1. L. TU, ch. vu.

2. L. Il, oh. XXXI.



CHAPITRE IV

CHATEAUBRIAND

1. Sa vie; enfance et formation du caraclère. — 2. Caractère et esprit;

orgueil, rêve, ennui; mecî'ocrile des idées : puissance d'ima^'iner

et de sentir. — 3. Le Génie du chrisliani.ime : son opportunité; fai-

blesse de l'idée philosophique et du raisonnement; comment l'ou-

vrage fut eflicace. — 4. Atala, René, les Martyrs, VItinéraire. Con-
ception générale des Natchez et des Martyrs. Le style et le goût
empire dans Chateaubriand. .Manque de psychologie et d'objecti-

vité. — 5. Les paysages de Chateaubriand : précision, couleur;

puissance de l'effet. — 6. Influence de Chateaubriand : le roman-
tisme; la poésie lyrique; l'histoire.

1. VIE DE CH.\TE.\UBRIAND,

Le 4 .septembre 17()8, naissait à Saint-Malo, dans la sombre rue

des Juifs, le chevalier François-René de Chateaubriand : le mugis-

sement des vagues étoutTa ses premiers cris, le bruit de la tempête berça

son premier sommeil. Des neuf enfants nés avant lui, un frère et

quatre sœurs survivaient, lorsque la vie lui fut infligi^e. 11 était

d'une branche cadette d'une famille ancienne de Bretagne, fils d'un

cadet qui, embarqué comme mousse, s'enrichit en Amérique par

d'assez rapides voies, que les Mémoires d'outre-tombe ne daignent

point expliquer.

Le petit chevalier, qu'on n'avait dcsiié que pour suppléer à la

perte possible de l'aîné, poussa comme il plut à Dieu, sur le pavé

de Saint-Malo, au bord des grèves, plus rudoyé que surveillé, polis-

sonnant tout le jour, rentrant au logis les vêtements en loques

et l'oreille parfois déchirée. Il reçut une instruction assez décousue,

au.\ collèges de Dol, de Rennes, de Dinan : on le destinait à l'état

de marin, puis il déclara vouloir être prêtre. Cependant il passë'il

ses vacances, et, lorsqu'il eut échappé aux collèges, il fit un long

séjour au triste chàteaudeConibourg; le paysage avec ses forêts,
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ses landes, ses marais, était âpre et désolé; le château était une
autre solitude, plus écrasante : le soir, après avoir couru dans la

campagne sauvage, le chevalier écoutait passer les heures, dans la

vaste salle à peine éclairée, que son père parcourait en silence

d'un pas invariable : puis il allait coucher dans une tourelle isolée,

tout seul, face à face avec les lerreuis de la nuit. Sa compagnie,
sa joie, son amour, c'était sa sœur Lucile, nature exaltée, nerveuse,

avec qui il rêva de vies merveilleuses, de courses lointaines, et de
sensations toujours renouvelées.

Ainsi se forma, dans l'effroi de ce père farouche, dans l'ennui de
cette vie vide, dans l'amitié de cette sœur mal équilibrée, ainsi se

forma le Chateaubriand qui séduisit le monde : incapable de choisir

une action limitée, mais aspirant à tous les modes de l'action en
vue d'obtenir tous les modes de la sensation, fuyant le réel mes-
quin ou blessant pour s'enchanter de rêves grandioses et douct^-

^ment amers, évitant surtout d'approfondir, d'analyser, ne deman-
dant à la nature que des apparences où il pût loger ses fantaisies,

timide, orgueilleux, mélancolique, éternellement inassouvi et las.

Dans de rares lectures il ne cherchait pas une provision d'idées,

une extension de sa connaissance, un exercice de son jugement,
mais une direction de rêverie, des matières de sensations, des

modèles d'images. Des sermons de Massillon même, il tirait des

troubles et des plaisirs sensuels; d'un amalgame de souvenirs

littéraires et de visages entrevus, il forma son idée de la femme,
un « fantôme d'amour » qu'il devait exprimer dans tous ses livres,

chercher en toutes ses amies.

Enfin il fallut choisir une carrière; il choisit d'aller explorer

l'Amérique, de servir aux Indes : c'était le lointain, l'indéterminé.

Le père, sensément, substitua à ces vagues élans un très réel

brevet de sous-lieutenant au régiment de Navarre. Et voici le che-

valier menant la vie de garnison, làtant de Paris, présenté à la

cour, suivant, effaré, la chasse du roi, versifiant dans ÏAlinanach

des Muses. La Révolution éclate; son père était mort : il réalise

un de ses rêves anciens, et débarque à Baltimore, en 1791 *. Le '

prétexte était de chercher le passage du Nord-Ouest : il partait

sans études préalables, sans renseignements, sans préparatifs, en

-touriste. Il alla au Niagara, descendit l'Ohio jusqu'à sa rencontre

avec le Keatucky : on peut croire, si l'on tient à lui faire plaisir^

1. Il partit vers le 10 avril, et se rembarqua le 10 décembre pour le Havre, ou il

arriva le 2 janvier 1792.

2. Mais il ne faut pas lui faire ce plaisir. Il a beaucoup hiVblé sur ce voyage

d'Amérique. M. Bédier a démontré qu'il n'avait pas eu malérioUeuieut le temps de

faire le trajet qu'il a prétendu avoir fail, et qu'il avait copié (à sa manière, en les

.élevant au style") les descriptions de divers voyageurs (//• éd.).
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qu'il descendit le Mississipi et vit la Floride; les lambeaux de son

journal de voyage, mêlés d'extraits de ses lectures, laissent etilcndre

qu'il parcourut d'immenses espaces.

Rentre en France, il se laissa marier avec une fille riche, qui

fut plus tard une bonne et courageuse femme, toute dévouée au

grand homme sans illusion et sans effacement : mais d'abord les

événements les séparèrent. Le 15 juillet 1792, le chevalier de Cha-

teaubriand crut se devoir à lui-même d'émigrer et de rejoindre

l'armée des princes : il servit sans illusion, sans fanatisme,

recueillant des impressions de la vie militaire, du service d'avant-

postes, de tout le détail extérieur, pittoresque ou poétique de la

guerre. Blessé au siège de Thionville, malade, il se traîne jusqu'à

Bruxelles, passe à Jersey, et de là en Angleterre, où il connaît la

misère affreuse, la faim aiguë. Un peu d'argent qui lui arrive de

sa famille, des travaux de librairie, des traductions, des leçons de

français qu'il donne (son orgueil s'cstrefusé à l'avouer)*, le sauvrfnt^^

le font vivoter, pendant qu'il compose et fait imprimer so^|
indigeste Essai sur les Rccolutions : c'est alors, et pour (^t

ouvrage qu'il complète son instruction; il lit les historiens de

l'antiquité; surtout il se nourrit de Rousseau, de Montesquieu, de

Voltaire : il a encore l'esprit du siècle qui finit. La mort de sa

mère (1798), celle d'une sœur, le refont chrétien, il n'a pas besoin

de raisons pour croire, il lui sullit que la religion soit un beau,

un doux. rêve; elle participera au privilège que tous les rêves de

M. de Chateaubriand possèdent, d'être à ses yeux des réalités.

Dès qu'il croit, il se prépare à combattre l'irréligion : il fait com-
mencer à Londres l'impression du Génie du Christianisme. Cepen-

dant la Révolution s'apaisait : il rentrait en France, détachait du

volumineux manuscrit où s'étaient entassées ses impressions amé-
ricaines, l'épisode dWtalu (1801). dont le succès était très vif, et

publiait en 1802 son Génie, qui semblait donner à la fois un chef-

d'œuvre à la langue et une diiection à la pensée contemporaine.

Autour du grand homme se formait un petit groupe d'amis dis-

crets et dévoués : Fontanes, pur et froid poète, Joubert -, penseur

original et (in, tous les deux utiles conseillers, sans envie et sans

flatterie; et puis ces femmes exquises, dont Chateaubriand humait
le charme, l'esprit, l'admiration, faisant passer ces « fantômes

1. Cf. Lobraz, Chateaubriand professeur de français, Revue de Paris, 1907.

Au pay» d'exil de Chateaubriand, ibid., 190S ; Dick, le Séjour de Chateaubriand en

Su/folk, Hevue (i'Hist. lilt., 1906.

'2. Joubert (175i-lS-2-i) fui nommé par son ami Fontancfi, inspecteur général de

l'Université. On a imprimé en 18i'.i un recueil de ses PcnS'''es et correspondance;

c'est d'un esprit (in, rlion-liPiir, de cet esprit qui empêche un bonime de ri«n créer

ot qui souvent fatigue le lecteur, parfois aussi l'illuiniDe.
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d'amour » à travers son ennui, sans se douter assez que c'étaient

là des êtres de chair et de sang qui le berçaient dans leur angoisse :

Mme de Beaumont, Mme de Custine, Mme de Mouchy.

Bonaparte le vit, et voulut en décorer la France qu'il recons-

truisait : Chateaubriand se prêta au bien qu'un autre grand homme
lui voulait; il se laissa nommer premier secrétaire à l'ambassade

de Rome, puis ministre dans le Valais. Le duc d'Enghien est fusillé :

il envoie sa démission le 20 mars iSOV; et bientôt, ayant formé le

dessein des Martyrs, il part pour l'Orient (1806), il visite la Grèce,

Jérusalem, il revient par Carthage et Grenade; il rentre à Paris

le 5 juin 1807. A peine rentré, il se rappelle à Napoléon par un
article du Mrrnire, qui fait supprimer le journal. Il imprime ses

Martyrs (1800) et bientôt Vltinéraire. Son cousin Armand de Cha-

teaubriand, fusillé en 1809 comme agent royaliste, et qu'il n'a pu
sauver', le rend plus irréconciliable à l'empire; quand l'Académie

l'a élu, il écrit un discours que Napoléon ne consent pas à laisser

prononcer. Il se refuse à souffrir aucune rature, à changer aucun
des passages biffés ou notés par le despote ; et il attend la per-

sécution — qui ne vient pas (1811).

A celte date la vie littéraire'tle Chateaubriand est finie : sa vie

politique va commencer ^. Ambassadeur, ministre, polémiste, il ser-

vira à sa mode la Restauration, sans complaisance pour la royauté,

méprisant pour les courtisans, gênant pour les ministres, dédai-

1. Il écrivit à Napoléon une demande en grâce, en consultant ce qu'il se devait

plutôt que ce qui toucherait le juge : il blessa l'empereur, qui jeta la lettre au feu.

2. Voici les principaux faits : 1814, De Buonaparte et des Bourbons, brochure écrite

à la fin delà campagne de France, avant l'abdication; 1815, il suit Louis XVIII à

Gand, et il est ministre de l'intérieur par intérim; la seconde Restauration le fait

pair de France; 1816, il publie la Monarchie selon la Charte, dont l'édition fut saisie,

après quoi l'auteur fut rayé de la liste des ministres d'État et sa pension supprimée

(elle lui fut rétablie en 1821); 1818, il fonde le Conservateur; 1821, il devient ambas-

sadeur à Berlin, puis à Londres; 1822, il représente la France au Congrès de Vérone;

1823, ministre des affaires étrangères, il fait décider la guerre d'Kspagne; 1824, il

est renvoyé du ministère; 1828, sous le ministère Chabrol et Martignac, il va en am-
bassade à Rome, et donne sa démission au ministère Polignac. 1! donne sa démission

de pair de France en 1830. Ayant distribué 12 000 francs aux victimes du choléra de

la part de la duchesse de Berry, il fut arrêté et emprisonné. En 1832, il fut poursuivi

devant le jury, qui l'acquitta, pour son Mémoire sur la captivité de la duchesse de

Berry. Il servit encore d'intermédiaire entre la duchesse et Charles X, lorsqu'elld

épousa le comte Lucchesi-Palli. Des embarras d'argent inquiétèrent sa vieillesse, e^

il fut obligé, comme il dit, d'hypothéquer sa tombe, c.-à-d. de vendre à une société

la propriété de ses Mémoires qui ne devaient paraître qu'après sa mort. /

Éditions : Atala, 1801, in-12; Génie du Christianisme, 1802, 5 vol. in-12; Atala et

René, 1805, in-12; les Martyrs, 1809, 2 vol. in-12; Itinéraire, 1811, 3 vol. in-8

Œuvres complètes (contenant la l" éd. des Nalchez), 1826-1831, 31 vol. in-8; éd.

Garnier, 12 vol. in-8, 1859-61. Mémoires d'outre-tombe, 1849-50, 12 vol. in-12; nou-

velle édition, par Ed. Biré, 6 vol. in-18, 1898-1900.

A consulter : Sainte-Beuve, Chateaubriand et son groupe littéraire, 1860, 2 vol.

in-8. L'abbé G. Pailhès, Mme de Chateaubriand d'après ses mémoires et sa correspon-
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pnanl d'allonger la main pour saisir le pouvoir, voulant mal de

inorl à tous ceux qui le saisissent, et portant de rudes coups par-

fois au régime qu'il prétend servir. Après IH.'JO, il s'estima lié à

la dynastie légitime par un devoir d'honneur. 11 méprisait l'orléa-

nisme, ses prinrcs, sa politique, ses appuis : égoïsme partout et

matérialisme. Il se plut à prédire, à remarquer l'essor de la

démocratie qui allait venger la légitimité. Il acheva sa vie dans
une nohle altitude, en grand homme désabusé : la lière douceur
d'un universel renoncement consolait un peu son louid ennui;

il lui restait une réelle amie, Mme Hécamier, qui réunissait autour

de lui, pour lui, dans son appartement de l'Abbaye au Bois, les

gens les plus distingués; il recevait de ce monde choisi par les

soins d'une adroite femme le culte discret, lointain, lérvent, qui

convient aux grandeurs désolées. 11 mourut le 4 juillet 1848 . il

avait pris ses mesures à l'avance pour être enterré près de Saint-

Malo, sur la pointe du rocher du Giand-Bé; il voulait dormir du
sommeil éternel au bruit des mêmes flots qui avaient bercé son

prejnier somm.e, séparé même dans la mort de la commune huma-
nité, et visible, en son isolement superbe, à l'univers entier.

2. LE CARACTÈRE ET L'ESPRIT.

M. de Chateaubriand est une âme solitaire : il l'est et par nature

et par éducation et par vocation artistique. D'une prédisposition

naturelle, les circonstances, le milieu firent un caractère déterminé,

d'où la réflexion dégagea une « pose » solennelle. Dans une âme
solitaire, il y a d'abord presque toujours une personnalité féroce,

incapable de se limiter, de se subordonner, de renoncer à soi. La

bizarre enfance de Chateaubriand l'a accoutumé à ne rien compter

au-dessus de son sentiment propre. Sous le despotisme farouche

de son père, rudoyé, glacé, il a vécu libre pourtant, ramassé en

lui-même, physiquement dépendant et contraint, jamais troublé

dans l'exploiLation égoïste de l'univers que s'appropriait déjà inté-

rieurement sa petitesse. Il ignorera toujours la douceur de se

donner cl de se dévouer. Il aura des tendresses délicieuses : il

aimera ses amitiés et ses amours, c'est-à-dire lui-même ami et

amant, infiniment plus que ses amis ou ses aimées; il s'aimera

(Inncv, 1887, in-8; Mme de Chateauhriand. Lettres inédites à M. Clausel de Cous-

aer-f/vs, 1888. Comte d'HaussoDville, Suuveiiirs, 1885. Chédieu de RobelhoD, Chateau-

hriand el Mme de Cusiine, 1893, in-18, Bardoux, la Comtesse de Beaumont, G. Lévy,

1II-8, ISS'i; Chateaubriand (Classiques Populaires), 1893, in-8. De Lescure. Chateau-

briand (Coll. des Gr. Ecriv. fr.). Hachelle, io-lô. 18^>9. E. FaffUPl, -Vrt'' sii-cle.

A. France, Lncite de Ch., ses contes, ses fioi'mes et ses lettres, I89i. G Herlrin, la

Sincérité religieuse de Chateaubriand, lUOO. J. Bodier, Chateaubriand en Amérique,

Uev. d'irul lilt., 1899, t90û, 1901. V Oiraud, Chateaubriand, étttdei littéraires,

1907.
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eirrénément dans l'image splendide que d'ardentes afTections lui

renverront de son être : une de ses voluptés choisies fut de se

mirer dans un cœur qu'il remplissait. Il servit la cause des Bour-

bons avec désintéressement; mais il appartient à Chateaubriand

d'avoir le désintéressement égoïste : il sert pour Thonneur, ce qui

revient, dans la pratique, à se détacher du succès de la cause, à

se satisfaire des actes ou des gestes qui dégagent son honneur.

Services, fidélité, présence au jour du danger, absence au jour des

récompenses, toute celte réelle noblesse de sa conduite, il ne la

donne pas à la légitimité, pour aider au triomphe de la justice, il

se la donne à soi-même, pour agrandir sa personnalité. 11 donne
libéralement des attitudes magnifiques, des renoncements hau-

tains, de (lères inactions : tout un dévouement stérile et décoratif.

L'orgueil est le fond de Chateaubriand : on le retrouve dans toutes

les manifestations de son être. Peu porté et peu exercé à observer,

n'ayant dans ses longues journées de Combourg presque point de

créatures humaines à voir, sensible aux dehors surtout, il ne con-

naîtra guère des autres que les masques et les silhouettes. Lui, il

se voit par le dedans, il plonge en son fond, il sent immédiatement

ses émotions et ses désirs. Presque jusqu'à son entrée dans la vie

politique, il n'est pas mis dans la nécessité d'étudier son semblable,

de le pénétrer, d'y saisir les mobiles, les ressorts, les modes
d'action : et alors il sera trop tard pour faire le métier de psycho-

logue. A cette date le pli est pris. 11 s'est concentré : un seul

homme l'intéresse, qui est M. de Chateaubriand. Comme il sent

en soi, et ne sent pas en autrui les passions humaines, il s'estime

diiïèrenl, unique, donc supérieur. Il n'y a que lui qui ait ces joies,

ces douleurs, ces désirs, ces dégoûts. Personne n'aura plus^jtp*^

lui ce que M. Faguet appelle « le grain de sottise nécessaire au

lyrique moderne » : la persuasion qu'il ne se passe rien en lui qui

n'intéresse l'univers, ou qui se passe comme ailleurs dans l'uni-

vers. L'orgueilleux enfantillage de son pessimisme a même source :

il croit pleurer des larmes que nul homme n'a pleurées, pour des

plaies dont nul homme n'a saigné. Le mal qui est dans la créa-

tion, il ne le sent que dans son éphémère personne, et se croit la

victime élue entre les créatures pour la souffrance *.

M. de Chateaubriand eut tous les orgueils, depuis l'orgueil vertu

jusqu'à l'orgueil sottise. Sa démission après la mort du duc d'En-

ghien, son dépouillement en 1830, sa fidélité gratuite aux Bour-

bons, voilà l'orgueil vertu. L'orgueil l'a élevé au-dessus de la niaise

rancune des émigrés. Il se pique de rendre justice à Napoléon : il

le mesure dans sa hauteur. Mais lisons les Mémoires d'outre-tombe;

\, La Préface de Vé^. de 1826 est ut» curieux document de cet orgueil.
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ce titre, Bonaparte et moi soua-lieutenants^ ignorés, cette phrase, mon
article remua la France, cette autre, ma brochure (De Buonaparte et

des Bourbons) avait plus profité à Louis XVIII qu'une armée de cent

mille hommes, celte autre, ma guerre d'Espagne était une gigantesque

entreprise, cette autre encore, /au«)S rugi en me retirant des affaires,

M. de Villéle se coucha : voilà l'orgueil sottise. Il y a quelque chose

de risible dans la gravité de cette question, qui revient à la fin de

maint chapitre : Et si fêtais mort à ce moment-là; s'il n'y avait pas

eu de Chateaubriand^ quel changement dans le monde!

L'orgueil le prémunit contre l'ambition. Il voulait être au pou-

voir : il ne voulait pas le demander, ni descendre au.x moyens de

l'obtenir. Il ne voulait rien devoir qu'à l'ascendant de son nom et

de son génie. Il attendait dans son coin qu'on lui offrît le monde;
il enrageait d'attendre, mais il n'eût pas allongé la main pour le

saisir. L'orgueil guérit les mécomptes de sa vie politique : quand
on ne lui donnait rien, si je voulais, disait-il; quand on lui avait

retiré, si favais voidu; et la certitude qu'il avait pu tout prendre,

tout garder, et qu'il avait tout méprisé, le consolait. Il n'avait pas

l'étoffe d'un ambitieux : il ne savait pas mettre l'orgueil bas.

Cet orgueil sans limite s'accompagnait d'un manque absolu de

volonté : effet, ou cause, ou l'un et l'autre, lia rêvé, désiré, jamais

voulu : s'il était originellement capable de vouloir, je l'ignore,

mais on ne l'a pas exercé à vouloir; on l'a tantôt contraint, le

plus souvent lâché, abandonné à la folie de ses impulsions sponta-

nées. Je ne crois pas qu'il y ait à tirer de sa vie un seul acte de

volonté : des élans d'instinct, des sursauts de passion, tout au plus.

Son action est surtout négative : elle consiste en général à choisir

des modes d'inaction. La réserve dédaigneuse de son orgueil, dans

la quête du pouvoir, le dispense d'exercer sa volonté, de choisir

des voies où il engagera son effort : elle couvre superbement un
éternel rien faire. Il n'est volontaire à aucun degré : pas même
impulsif. Il n'est pas de ceux que l'exaltation des sentiments solli-

cite aux actes. Toute son énergie fuse en idées et en rêves.

Nul n'a plus vécu par l'imagination : son orgueil et son inertie

y trouvaient égaleirient leur compte. La réalité ne se laisse pas

pétrir à notre gré; et il faut une rude main, une âpre volonté,

pour lui imposer l'apparence qui nous flatte. Il y a dans cette

lutte, même quand elle se termine par notre succès, de durs

moments pour l'amour-propre; la victoire est toujours partielle et

passagère : elle coûte à l'orgueil et ne le satisfait guère. Chateau-

briand, dès l'enfance, trouva dans le rAve d'immédiates et d'abso-

lues jouissances, des conquêtes faciles et complètes; il se fit un
monde en idée, et se sentit maître du monde. Il se donna toutes

les joies, toutes les grandeurs, sans avoir besoin de personne ; et
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U se sentit au-dessus de l'humanité. Son orgueil et son imagi-

nation l'emportèrent dans l'infini.

Que peut-il sortir de tout cela? Une poignante sensation de

vide, un long bâillement, un ennui sans mesure. Chateaubriand

avait attaché toute sa vie à son jnoi. 11 avait pris pour fin la sen-

sation, et non l'action. Il demandait la jouissance au rêve, et non à

la réalité. Mais la sensation s'émousse; il faut la renouveler sans

cesse. Le rêve atteint en un moment, épuise aussitôt la jouissance :

il dispose de l'infini, mais il faut qu'il crée incessamment des infinis

nouveau.^. Renonçant à réaliser dès qu'il avait rêvé, Chateaubriand

retombait dans son néant, l'âme vide et désoccupée. L'éternelle ado-

ration de son moi grandiose l'accablait à la longue : il n'y a que

Tégoïsme actif qui soit un égoïsme content. L'égolsme sensitif est

triste. Chateaubriand passa dans la vie « chargé d'ennui », éter-

nellement mélancolique, ne trouvant nulle part à fi.xer le vague,

ou remplir le vide de son âme. Cette disposition devint une atti-

tude; il la reporte, dans ses Mémoires, à l'instant même de sa nais-

sance : « Je n'avais vécu que quelques heures, et la pesanteur du

temps était déjà marquée sur mou front ».

Pour amuser sa douleur, il se plut à s'en exagérer les causes :

son orgueil ne voulait pas avoir de communes misères. 11 déve-

loppa fantastiquement les contretemps, les disgrâces de sa vie, les

succès aussi et les prospérités : dans toute la première partie des

Mémoires, une disposition artistique fait alterner la lumière et

l'ombre, l'éclat du présent et la tristesse du passé. Il amplifie ses

expériences de la fragilité des choses, des caprices de la fortune,

de l'injustice des hommes; il amplifie les effets et les retentisse-

ments de son génie. 11 amplifiera même parfois ses passions, ses

désirs, et il ne lui déplaira pas de paraître courbé sous un mys-

térieux remords. 11 dramatise enfin toute son existence extérieure

et intérieure sans pouvoir éteindre cette soif d'émotion qui le

brûle. Et toujours la même plainte monte à ses lèvres, et toujours

il recommence à « bâiller sa vie. »

A ce caractère était jointe une intelligence, en somme, distia-

guée. Il a eu de grandes prétentions au génie politique : si l'on

doit en rabattre, il me paraît pourtant qu'il n'a pas été plus

médiocre que bien des hommes d'État de la Restauration, dont

le mérite politique est plus illustre parce qu'ils n'en avaient pas

d'autre. Chateaubriand n'a pas mal compris la France et l'Europe

de son temps. Il a écrit tel mémoire sur la question d'Orient qu'on

citerait partout s'il était d'un diplomate de carrière, ira mieux

jugé que la plupart des conseillers de Charles X la situation créée

par la Révolution : nécessité de rassurer les acquéreurs de biens

nationaux, impossibilité de sup'vimer la presse, et nécessité, si
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c'est un mal, de vivre avec ce mal. De cette intelligence résul-

tait uti libt^ralisme, relatif et limité, mais réel. Si, malfjré ses

prétenlions, il n'a pas eu un rôle |X)lilique de premier ordre, la

faute en est à son cararlère et à son esthétique, qui l'ont écarté du
pouvoir.

il avait de l'esprit. Il a dessiné dans ses Mémoires d'amusantes

silhouettes d'ambassadeurs, de ministres, de courtisans; le corps

diplomatique à Rome est une jolie collection de grotesques leste-

ment enlevés. Voici M. de Bourmonl avec sa physionomie spirituelle,

son nez fin, ses beaux yeux doux de couleuvre. Voici La Fayette

toujours enchanté de promener sa figure populaire à travers les

mouvements dont il n'était pas le mailre : « il humait le parium
des révolutions ». Voici M. de Polignac : il « me jurait qu'il aimait

la Charte autant que moi, mais il lairaait à sa manière, il laimait

de trop près ». L'anecdote de M. Violet, le maître à danser des sau-

vages, est tout à fait dans le goût de Diderot ou de l'abbé Galiani.

Mais l'intelligence et l'esprit restèrent toujours des parties secon-

daires de sa nature, tout à l'ait sous la domination du caractère et

de l'imagination. Si l'on prend Chateaubriand hors de sa vie poli-

tique, hors des Mémoires d'outre-tombe, dans ses œuvres de création

littéraire seulement, à peine le soupçonnera-t-on spirituel, et moins
encore, peut-être, intelligent. 11 nous parait doué d'une singulière

inaptitude à saisir les idées, à former des raisonnements. Son

édu-cation, la vie à Combourg ne lui ont pas appris à penser. H a

lu Voltaire, Diderot, Rousseau, VEncyclopédie : voilà d'où il tire

toutes ses idées, par un très simple procédé de conversion : il

tourne leurs affirmations en négations, et inversement. Il nie la

perfectibilité indéfinie de l'humanité,la bonté de l'homme, le prix

de la vie; il affirme la religion, l'impuissance de la raison, le mys-
tère, le surnaturel. De raisonnement, il n'y en a pas, ni d'analyse,

ni de vérification, ni d'appareil critique ou logique. Il ne s'est pas

appliqué davantage à la psychologie; et là-dessus il a des igno-

rances, des conventions qui dépassent toutes celles des « philoso-

phes ». En un mot, avec une intelligence qui était plutôt au-dessus

de la moyenne, il n'a que des idées médiocres, superficielles et

surtout arbitraires. C'est que ses idées ne sont que des reflets,

des prolongements de ses sentiments. En leur médiocrité, elles

correspondent à des sentiments intenses, profonds, originaux. Il a

eu les idées qui aidaient son humeur à se manifester.

En vertu même de ce caractère, la forme de rintelligence, en

Chateaubriand, n'est pas philosophique ou scientifique, mais

artistique. 11 produit des émotions et des images, non des idées :

et il ordonne, il exprime ces émotions et ces images, non pas

selon la loi du vrai, mais selon la loi du beau. On comprendra â
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l'élude tle ses chefs-d'œuvre que nous avons aiFaire, avanl tout,

à uu arlisle.

3. LE GÉNIE DU CHRISTIANISME.

Le Te Dnim qui célébrait la conclusion du Concordat fut chanté
le 18 avril 1802 : le même jour le Moniteur reproduisait l'article de
Fontanes sur le Génie du Christianisme, qui venait de paraître. Bona-
parte et Chateaubriand semblaient s'unir pour relever la reli"ion.

L'effet, à distance, est beau.

11 résulte pourtant de récents travaux que, dès 1793, sous le

régime de la séparation de l'Église et de l'État, le clergé avait
repris le culte public. Les clefs de Noire-Dame avaient été remises
à une société catholique, et 25 000 curés en 1796 desservaient
36 000 paroisses. Partout le peuple s'était porté avec empressement
à ses églises. Si Bonaparte donc ne fut pas le restaurateur du
culte. Chateaubriand ne fut pas le restaurateur de la foi. Il y a un
peu d'illusion dans la belle phrase qu'il écrit : « Ce fut au milieu
des débris de nos temples que je publiai le Génie du Christianisme ».

Il n'appartient guère, fût-ce à un livre de génie, de créer de pareils

courants ; et, comme je l'ai dit de la SiUire Ménippée,'ces ouvrages
qui paraissent avoir brusquement retourné l'opinion, doivent leur
succès même à ce que l'opinion est déjà, plus ou moins secrète-

ment, changée. Ils révèlent, enregistrent et consacrent. Ils aident
si l'on veut, des tendances à se llxer, et donnent une impulsion
vigoureuse aux esprits dans une voie déjà ouverte.

Chateaubriand garde le droit de dire de son livre : « Il est venu
juste et à son heure ». Car le premier, avec éclat, il a signalé
l'orientation nouvelle du siècle qui commençait. Il y a plus : il est

très certain que le christianisme avait besoin d'être réhabilité. La
noblesse du xvme siècle était irréligieuse; la bourgeoisie qui se \,

piquait de « lumières » ne l'était pas moins. Un préjugé créé par
les philosophes faisait le christianisme barbare, absurde, ridicule;

il n'y avait que des petits esprits, des imbéciles pour y croire. Il

fallait créer un préjugé contraire, rassurer l'amour-propre du
Français, atfranchir les classes éclairées de la peur du ridicule

attaché à la religion, la leur représenter respectable, décente et

belle. C'est ce que vit très bien Chateaubriand : et il réussit à
opérer cette conversion de préjugé.

Son dessein était de « prouver que, de toutes les religions qui ont
jamais existé, la religion chrétiexine est la plus poétique, la plus
humaine, la plus favorable à la liberté, aux arts et aux lettres;

que le monde moderne lui doit tout;... qu'il n'y a rien de plus

divin que sa morale, rien de plus aimable, de plus pompeux que
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ses dogmes, sa doctrine et son culte;... qu'elle favorise le génie,

épure le goût, développe les passions vertueuses, donne de la

vigueur à la pensée, offre des formes nobles à l'écrivain, et des

moules parfaits à l'artiste '.,.. » Ce vaste dessein d'apologie se

développait à travers quatre parties : Dogmes et doctrines, Poétique,

Btanx-Arls et Littérature, Culte.

Au point de vue philosophique et logique, le Génie du Christia-

nisme est singulièrement faible. On y trouve des raisonnements

étonnants, fondés sur une érudition plus étonnante encore. Cha-
teaubriand dérive foyer de foi; et là-dessus nous fait admirer dans

la foi la source de toutes les vertus, de toutes les joies domes-

ticjues. Sur les difficultés de la chronologie universelle il élève la

certitude de la chronologie hébraïque avec une aimable aisance

qui fait sourire. Il a un chapitre prodigieux sur le rôle du ser-

pent dans la chute de l'homme, et, nous racontant la rencontre

qu'il a faite d'un Canadien charmeur de serpents, il en tire une

induction en faveur de la vérité de l'Écriture. 11 croit remarquer

qu' (< on ne s'avise pas de peindre le beau idéal d'un cheval, d'un

aigle, d'un lion », et ce privilège de l'homme, seul idéalisnble,

lui est une preuve de l'immortalité. Aux arguments baroques, il

mêle de rafes maladresses. Il trouve la Trinité au Thibet, à

Olaiti; dans une dévotion populaire, il aperçoit une trace du
culte des Dieux lares : il croit donner des appuis à la religion par

ces rapprochements, et il ne se doute pas que, pour en ôter le

ridicule, il en ruine la divinité. Il va jusqu'à écrire : « Plus on

approfondira le christianisme, plus on verra qu'il n'est que le

développement des lumières naturelles, et le résultat nécessaire de

la vieillesse de la société * ». Voyez un peu où mène un beau

zèle! L'historien athée et déterministe ne parlerait pas autremeut.

Les deux livres intitulés Existence de Dieu prouvée par les mer-

veilles de la nature, et Immortalité de l'âme prouvée par la morale et

le sentiment ^ sont d'une incomparable candeur dans le manie-

ment des preuves. Que les nids des oiseaux sont bien faits! Donc

Dieu existe. Certains oiseaux ont des migrations régulières. Donc

Dieu existe Le crocodile pond unœufconmie une poule. Donc Dieu

existe. J'ai vu une belle nuit en Amérique. Donc Dieu existe. Un beau

coucher de soleil en mer. Donc Dieu existe. L'homme a le respect

des tombeaux. Donc Vdme est immortelle. Un père, une mère s'at-

tendrissent au bégaiement du nouveau-né. Donc Vdme est immor-

telle. « Nous penserions faire injure aux lecteurs en nous arrêtant

1. p. I, 1. r, Jiitrod.

2. P. IV, 1. I, nh VI.

3. P. I, 1. V et VI.
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à montrer comment l'immortalité de l'àme et l'existence de Dien

se prouvent par cette voix intérieure appelée conscience ' » : une

citation de Cicéron par là-dessus, et voilà qui est fait. En vérité,

cela est tout juste de la force de Bernardin de Saint-Pierre.

Mais voici qui n'est plus de Bernardin de Saint-Pierre : le Dieu

dont parle Chateaubriand n'est pas le Dieu abstrait d une idéo-

logie, c'est le Dieu vivant du catholicisme. Et cette différence est

immense. Les Études et les Harmonies de la nature n'étaient que
puériles, au lieu que le Génie du Christianisme est puissant. Car,

du moment qu'il s'agit du catholicisme et non du déisme, la

démonstration baroque devient une association d'idées singulière-

ment efficace, lorsque du domaine de l'abstraction on passe aux
réalités concrètes, lorsque l'on considère l'homme vivant, le Fran-

çais de 1800. Celui-ci, par de lointaines hérédités, par quarante

ou cinquante générations d'aïeux chrétiens, par d'indéracinables

souvenirs de jeunesse, par toutes les habitudes de sa civilisation,

était catholique. 11 avait cessé de l'être récemment : pour qu'il le

redevînt, il y avait plutôt à ranimer qu'à démontrer la foi. Ainsi

le procédé qui consiste à éveiller par des tableaux pittoresques ou
pathétiques toutes les vagues religiosités endormies dans nos
âmes, à escompter rapidement ces émotions au profit du catholi-

cisme, avant qu'on ait eu le temps de se reconnaître, ce procédé,

au point de vue pratique, s'est trouvé souverain : il répondait

exactement au besoin en ne visant qu'à créer de nouvelles asso-

ciations dans les âmes. Le christianisme était associé depuis un
siècle à des idées ridicules, grossières, odieuses : le nouveau livre

l'associait à des idées touchantes, grandioses, vénérables. Le cou-

rant se rétablissait entre l'idée du Dieu catholique desséchée au
fond des cœurs et tous les éléments actifs de la vie morale : l'esca-

motage logique devenait une suggestion puissante.

Je ne sais si Chateaubriand a choisi librement ses moyens. J'ai

peur que, s'il n'a pas prouvé plus solidement, ce n'ait été impuis-

sance : car nous voyons Joubert le supplier de laisser là ses in-

folio et décharger toute sa théologie. « Qu'il fasse son métier,

écrivait-il, qu'il nous enchante ^. >> Faute de mieux, Chateaubriand

s'y rabattit : il trouva le chemin des cœurs, parce- qu'il suivit la

méthode de son cœur. Cetfe communication entre le dogme catho-

lique et toutes les parties vivantes de l'âme, il. l'avait rétablie en

lui-même : il offrait au public les remèdes dont il avait usé.

Mais, si la faiblesse philosophique du livre n'en empêcha point

l'efficacité pratique, elle le condamnait à n'avoir qu'une efficacité

momentanée. En un sens, Chateaubriand rétablissait la religion

1. p. I, 1. VI, ch. H.

2. Lettre du 12 sept. ISOl. Touta la lettre est. à 'ife.
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sur une équivoque et un malen tendu; il fondait la croyance sur

des émotions do poète et d'artiste, et triomphait par un prestige

qui éblouissait les esprits. De là ce qu'a eu de superficiel, de peu

durable, d'insincère chez les uns, et d'un peu puéril chez les autres,

le nouveau christianisme dont Chateaubriand a été l'apôtre. Il

devait forcément tourner en cérémonie de bon Ion ou en dilettan-

tisme indifférent. Un siècle a passé, et, même dans le christianisme,

surtout dans le christianisme, le chef-d'œuvre de Chateaubriand

ne compte plus.

Il compte dans la littérature par deu.x titres considérables. Les

tableaux d'abord. Tous ces chapitres d'une misérable argumenta-

tion sont les impressions d'un grand artiste. Paysages de liretagne

ou du Nouveau Monde, scènes maritimes, scènes religieuses, il y
a là toute ime suite de tableaux par lesquels le livre vivra, en

dépit des idées *. Mais nous y reviendrons.

En second lieu, une poétique nouvelle apparaît dans le Génie du

Christianisme 2. Ce n'est pas que les idées littéraires de Chateau-

briand valent beaucoup mieux que ses idées philosophiques. Il y
a parlois d'étranges méprises dans les jugements qu'il porte sur

les œuvres. Tout ce qui a été lait depuis Jésus-Christ dans la litté-

rature et les arts est chrétien, œuvre du principe chrétien, et

preuve de la vérité chrétienne. 11 reconnaît des chrétiennes dans

î'Andromaque et dans Tlphigénie de Racine. Mais, la part faite aux

erreurs de goût et de logique, il reste assez de vues originales et

fécondes dans ces deux parties du Génie du Chrislianisme, pour

faire du livre une date dans l'histoire de la critique et des doc-

trines esthétiques.

Tirer la conclusion définitive de la querelle des anciens et des

modernes, montrer qu'à l'art moderne il faut une inspiration

moderne (Chateaubriand disait chrétienne), ne pas mépriser l'an-

tiquité, mais, en dehors d'elle, reconnaître les beautés des littéra-

tures italienne, anglaise, allemande, écarter les ancieimes règles

qui ne sont plus que mécanisme et chicane, et juger des œuvres

par la vérité de l'expression et l'intensité de limpression, mettre

le christianisme à sa place comme une riche source de poésie et

de pittoresque, et détruire le préjugé classique que Boileau a

(uusacré avec le christianisme, rétablir le moyen âge, l'art

gothique, l'histoire de France, classer la Bible parmi les chefs-

d'œuvre littéraires de l'humanité, rejeter la mythologie comme
ntpetissant la nature, et découvrir une nature plus grande, plus

pathétique, plus belle, dans cette immensité débarrassée des petites

1. Surinut dans les parties I et tV.

?. l\ Il <H 1)1,
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personnes divines qui y allaient, venaionl, et tracassaient, faire de"

la représentation de cette nature lun des deux principaux objets

de l'art, et l'autre de l'expression des plus intimes émotions de

l'àme, ramener partout le travail littéraire à la création artistique,

et lui assijiner toujours pour fin la manifestation ou l'invention

du deau, ouvrir en passant toutes les sources du lyrisme comme
du naturalisme, et mettre d'un coup la littérature dans la voie

dont elle n'atteindra pas le bout en un siècle : voilà, pêle-mêle et

sommairement, quelques-unes des divinations supérieures qui

placent ce livre à côté de l'étude de Mme de Staël sur l'Allemagne.

C'était en deux mots la poésie et l'art que Chateaubriand rame-
nait à la place de la rhétorique et de l'idéologie : c'était le senti-

ment de la nature et l'inquiétude de la destinée qu'il offrait comme
thèmes d'inspiration, pour remplacer la description des mœurs de

salon et la mise en vers de toutes les notions techniques. Il n'avait

pas la netteté de conception de Mme de Staël; ses idées étaient

plus confuses, mais elles étaient plus vastes. Il y avait surtout

plus d'harmonie entre ses idées et son tempérament; elles n'en

étaient que le reflet. Il les sentait avant de les penser, au lieu

que Mme de Staël pensait plus qu'elle ne sentait. Aussi fit-il des

œuvres plus claires, plus complètes, plus expressives que sa théorie.

4. ATALA, RENÉ, LES M.\RTYRS, L'ITINÉRAIRE.

Chateaubriand eut en sa vie deux vastes conceptions épico-

romanesques : les Natchez et les Martyrs. Atala et René ne sont

que des débris des Natchez; ces deux récits étaient allés d'abord

grossir le Génie du Christianisme : Atala s'en détache avant l'im-

pression; René y reste incorporé jusqu'en 1805. VItinéraire appar-

tient aux Martyrs : ce sont les notes du voyage entrepris par Cha-

teaubriand pour se suggérer la vision précise des lieux où se

passait l'action de son poème. Le Dernier Abencérage est une trans-

position poétique des impressions d'Espagne, qui n'avaient pu

trouver place dans le cadre des Martijrs, et c'est de plus une

réplique ou réduction d'une des idées fondamentales de la grande

épopée : musulman et chrétienne, chrétien et païenne, au fond des

deux récits est l'antithèse de deux religions.

Dans les Natchez comme dans les Martyrs, Chateaubriand a

voulu poser deux mondes face à face, et deux types historique-

ment opposés de la mobile humanité. Dans les Natchez, œuvre de

jeunesse, bien que publiée tardivement, le Nouveau Monde et

l'Ancien Monde, l'homme de la nature, le sauvage, et l'homme de
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la civilisation, l'Iiluropéen; il semble que la première idée de

l'œuvre soit née d'une lecture de Rousseau. Dans les Martyrs,

encore un ancien monde et un nouveau monde, le monde païen

et le monde chrétien, la beauté {gracieuse et la sainteté sublime

où Corneille n'avait vu que deux âmes (dans Polyeucle), l'aire voir

deux sociétés, deux civilisations, deux morales, deux esthétiques;

ce que Bossuet avait indiqué d'un trait sobre et sévère, en prêtre

qui instruit (dans le Panégyrique de saint Paul, et ailleurs), le

développer en artiste, pour la beauté et pour l'émotion : cette con-

ception-là, seule, est un coup de génie.

On ne peut dire que Chateaubriand ait tout à fait réussi. Il

n'a malheureusement pas su secouer tout à fait le goût de son

temps, et je retrouve à chaque page ce qu'on pourrait appeler le

style empire, un froid pastiche des formes antiques, une déplo-

rable recherche de la noblesse banale et de la pureté sans carac-

tère. 11 y a trop de Fontanes dans Chateaubriand, et trop de

Canova. Il a voulu réunir le classique et le romantique. Ses Nat-

chez, dans la partie récrite en épopée, sont ridicules. Un tube

enflammé pour un fusil, un glaive de Bayonne pour une ba'ionnette,

des centaures au vêtement vert pour des dragons, un Cyclope pour

un artilleur, voilà les artifices où il fait consister le style épique :

et ces étonnantes expressions alternent avec des calumets de paix,

des tomahawks, et tout le bric-à-brac du pittoresque local. 11

demande à Culliope, dans un mouvement virgilien, de lui dire le

nom du premier Natchez qui périt dans une mêlée. Il multiplie

les comparaisons livresques, tirées le plus souvent des poèmes
homériques : tel Achille, etc. 11 tourne les dieux des sauvages amé-
ricains en machines poétiques, et il les rend insipides comme la

vieille mythologie elle-même.

Les Mart^'s aussi nous offrent des élégances épiques qui font

regretter le naturel de Tch'maque. Toutes les fioritures et tous

les artifices, périphrases, épithètes, invocations, s'y rencontrent '.

11 est curieux de les comparer aux parties de YUinéraire qu'ils

emploient; on préférera souvent le style simple des impressions de

voyage aux beautés écrites du roman. Chateaubriand a reconnu

lui-même que son merveilleux était manqué : son ciel et ses

enfers, ses démons et ses anges sont d'insupportables machines.

A ces défauts de forme s'ajoutent les insuffisances du fond.

Pour les Natchez, mais surtout pour cet admirable sujet des Mar-

tyrs, il eût fallu l'invention psychologique, l'analyse imperson-

nelle d'un Racine. Chateaubriand est incapable de créer une âme

1. Tr<'S caractériatiqoe est la page qui ravissait Fontanes (Alémoirea d'outre-tombe,

t. V, p. m, éd. 1849).
'
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qui ne soit pas la sienne. Tous les personnages secondaires de ses

deux poèmes sont sommaires et conventionnels, éloffés à force de

rhétorique, tout juste aussi vivants que des héros de Luce de Lan-

cival ou de Legouvé le père. Et ses héroïnes, ses amoureuses,

Céluta, Mila, Atala, Cymodocée, les indiennes et la grecque sont

de jolies statuettes d'albâtre, dont l'élégance molle écœure vite :

\. Chateaubriand ne connaît pas la femme; il nous présente tou-

jours des variantes du môme type irréel; toujours il a logé son

fantôme d'amour \ vague et insubstantiel, dans des corps charmants,

entrevus un jour par lui eu quelque lieu des deux mondes, et qui

ont caressé ses yeux ou fait rêver son âme, sans qu'il ait jamais

su ou daigné pénétrer la personnalité réelle qui s'y enveloppait.

De là le vide de ces formes, psychologiquement nulles, délicieux

modèles de chromolithographie.

/ Les héros ne sont aussi qu'un seul type : Chactas jeune dans

Atala, René dans l'épisode qui porte son nom et dans les Natchez,

Eudore des Martyrs, c'est M. de Chateaubriand, lui, toujours lui,

vu par lui-même. Ici encore nulle psychologie, beaucoup de rhé-

torique, et à travers tout cela, par moments, une vérité profonde,

une mélancolie poignante. Car c'est sa maladie qu'il décrit, c'est

de sa maladie que vivent Chactas, Eudore et René; et partout où

l'expression ne dépasse pas la réalité des malaises moraux de

l'auteur, un charme douloureux s'en dégage. Je n'aime guère

l'épisode de René qui eut tant de succès : c'est une amplification

sentimentale, la pire des amplifications. Chateaubriand s'y donne

le plaisir de noircir dramatiquement les émotions de sa jeunesse :

d'une amitié fraternelle, toute simple, innocente et commune,
encore qu'ardente et nerveuse, il fait un gros amour incestueux;

il donne à René, masque transparent de lui-même, le fastueux

et malsain prestige de la passion coupable, contre nature, et il

invente. la sublimité poétique des monstruosités morales 2.

C'est la formule même de son tempérament que fournit Chateau-

briand dans, cette étonnante lettre de René à Céluta, qui, du point

de vue objectif, est bien de la plus extravagante inconvenance :

imaginez une jeune sauvage, puérile et tendre, écoutant ces con-

fidences : « Depuis le commencement de ma vie, je n'ai cessé de

nourrir des chagrins : j'en portais le germe en moi, comme l'arbre

porte le germe de son fruit. Un poison inconnu se mêlait à tous

1. Mémoires, l. 1, p. 233.

2. Je me reprocherais do ne pas citer cette ph^a^e de la lettre de René à Céluta ;

' « Je vous ai tenae sur ma poitrine au milieu du désert, dans les vents de l'orale,

lorsque, après vous avoir p.ntée de l'autre côté du torrent, j'aurais voulu vous poi-

gnarder pour tixer le bonheui' dans votre sein et pour me punir de vous avoir donné
ce bonheur! »
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mes sentiments.... Je suis un pénible songe.... Je m'ennuie de la

vie; Tennui m'a toujours dévoré; ce qui intéresse les autres hommes
ne me louche point.... En Europe, en Amérique, la société et la

nature m'ont lassé. »

Eudore nous révèle encore et toujours la même personnalité,

assez délicatement localisée à l'aide des Confessions de saint Au-

f^uslin, où Chaleaubriatid trouvait une lotiue nislonque appropriée

à son âme inquiète : mais à chaque instant la fiction se déchire,

et 'Eudore découvre l'auteur. Ouvrons cet admirable sixième

livre : « Plusieurs fois, pendant les longues nuits de l'automne.^lje

me suis trouvé seul, placé en sentinelle, comme un simple soldat,

aux avant-postes de l'armée. Tandis que je contemplais les feux

réguliers des lignes romaines et les feux épars des hordes des

Francs, tandis que, l'arc à demi tendu, je prêtais l'oreille au mur-

mure de l'armée ennemie, au bruit de la mer et au cri des oiseaux

sauvages qui volaient dans l'obscurité, je réfléchissais sur ma
bizarre destinée.... Que de fois, durant les marches pénibles, sous

les pluies ou dans les fanges de la Ratavie; que de fois à l'abri

des huttes des bergers où nous passions la nuit; que de fois autour

du feu que nous allumions pour nos veilles à la tète du camp; que

de fois, dis-je, avec des jeunes gens exilés comme moi, je me suis

entretenu de notre cher pays. » Et voilà à quoi sert d'avoir servi

dans l'armée de Condé, septième compagnie bretonne, couleur

bleu de roi avec retroussis à l'hermine '
! Chateaubriand n'avait

pas besoin de nous le dire; on sent que cette vie militaire a été

vécue.

5. LES PAYSAGES DE" CHATEAUBRIAND.

En lui, il trouve pourtant quelque chose qui n'est pas lui, une

représentation du monde extérieur; et traduisant toutes les sen-

sations de son œil comme il traduisait les sentiments de son cœur,

il a écrit les plus belles pages de son œuvre. H n'était pas sans

s'en douter, et il disait bien que si sa bataille des Francs et sa des-

cription de Naples et de la Grèce ne sauvaient pas les Martyrs, ce

n'était pas son ciel ni son enfer qui les sauveraient 2. Il jouissait

par les yeux, il avait cette sensibilité du peintre qui perçoit des

beautés invisibles à la foule dans le dessin d'une attitude ou d'un

mouvement, dans les transparences ou les brumes de l'air, dans

l'harmonie des tons et des lignes d'un paysage immobile ou d'une

1. Mémoires, l. III, p. 67 et 69, et de 67 k 100.

2. Mémoires, t. V, p. 113.
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^ foule grouillante. Si sa psychologie est insuffisante, c'est qu'il voit

seulement ses personnages; il ne les analyse pas. Et leur vision

ne se forme pas en lui selon l'idée d'un certain rapport du phy-

sique au moral, mais selon l'idée de beauté. Au lieu de décrire

des ctats moraux, (saui le sien), il dessme aes a titudes -juiables,

iouciiantes, tragiques; il lait des groupes ^t des tableaux. Ainsi

ies funérailles d'Atala. Rousseau était encore bien orateur; Ber-

nardin de Saint-Pierre un peu maigre, et plus délicat d'impres-

sion que puissant d'expression, ici nous tenons un grand peintre :

dans ses tableaux, les cadres ou les prolongements sentimentaux

se décollent d'eux-mêmes; il ne reste que la nature fortement

saisie, fidèlement rendue en sa beauté originale et locale. L'enfant

rêveur qui dressait avec Lucile des itinéraires prodigieux* a par-

couru le Canada et la Louisiane : l'artiste rêveur dont la fantaisie

promenait René à travers I Italie et la Grèce a visité Sparte,

Athènes, Jérusalem, Carthage, Grenade; et les feuillets de ses

carnets de voyage sont épars dans tous ses livres.

Le Génie du Christianisme vaut surtout par là. Il n'y a que cela

qui sauve les Natchez ou Alala. L'Itinéraire est une galerie de

paysages d'Orient et du Midi. Les Martyrs sont une transposition

de ces paysages directs en paysages historiques, selon le goût qui

prévalait encore en peinture. Et les Mémoires d'outre-tombe, si

mêlés, à travers tant de fatras, n'ont guère pour se relever, outre

l'inlérêt documentaire, qu'un certain nombre de tableaux où le

vieux maitre s'est retrouvé tout entier : la vie de Combourg, le

camp de Thionville et le marché du camp, la garde de Napoléon

faisant la haie à l'impotent Louis XVIIF, les impressions de Rome -,

etc.; tout ce qui est sensation pittoresque n'a pas vieilli d'un jour

dans toute son œuvre.

11 a cette espèce d'ivresse devant la nature qui fait la peinture

chaude, sans altérer la lucide précision de l'œil. Regardez toutes

ses nuits : on en ferait une galerie; il n'y en a pas deux qui se

ressemblent : nuit en mer, nuit d'Amérique, nuit de Grèce, nuit

d'Asie, nuit du désert ^. Le ton local, le caractère singulier est

partout attrapé avec une délicatesse puissante. Le sublime de la

forêt américaine, la grâce nette des montagnes f;iccques, la gran-

deur du cirque romain, le tohu-bohu bariolé du campement orien-

tal, les ciels bas et brumeux de la Germanie et les riants soleils

d'Italie, les architectures exquises et les vierges solitudes, toutes

1. Mémoires, t. I, p. 240; Bené, au débul.

2. Ajoutez la Lettre à M. de Fontanes, avec cette mcomparable description de la

Campagne romaiDe.

3. Génie, 1, v, l'2; Martyrs, 1. I; Itinéraire.
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les formes que la nature et l'homme ont offertes à ses yeux, il a

tout su voir et tout su rendre. Avec quelle exactitude, je ne puis

le dire : il faut rej^arder ses tableaux pour le sentir. Je no puis

que rappeler ici les canards sauvages, le cou tendu et Vaile sifflante,

s'nbaltant tout d'un coup sur quelque élanf:, lorsque la vapeur du
soir enveloppe la valh^e — \e jour blcuàlre et velouté de la lune des-

cendant dans les intervalles des arbres, et ce f/t'missement de la hulotte

qui avec la chute de quelques feuilles ou le passage d'un vent subit

remplit seul le silence nocturne — les premiers reflets du jour gla-

çant de rose les ailes 7ioires et lustrées des corbeaux de l'Acropole —
ces Arabes accroupis autour d'un feu dont les reflets colorent

leurs visages, tandis que quelques létes de chameaux s'avançaient

au-dessus de la troupe et se dessinaient dans l ombre '. A vrai dire,

ces choses-là ne sont presque plus de la lilléralure : on en est

enchanté dans la mesure justement où l'on est sensible à la pein-

ture.

6. l'influence de chateaubriand.

11 y a des parties mortes dans l'œuvre de Chateaubriand : ses

idées philosophiques, son style empire, et — ce qu'il faut regretter

— son romantisme classique, sa vision pittoresque de la civilisa-

tion grecque el romaine. On laissera tomber tout cela : et l'on ne

prendra que les parties franchement modernes de son inspiration.

De celles-ci coulera tout le romantisme, histoire et poésie.

Il a donné des leçons d'individualisme, dont nos romantiques
s'inspireront; et à travers Byron, ce sera encore Chateaubriand

qui leur reviendra. Le héros romantique, victime de la destinée

sombre par état et désespéré, est sa création. II y a même dans

René un dilrttante de la révolte et du crime qui se fait une volupté

d'être seul contre toute la société : « Se sentir innocent et être

condamné par la loi était dans la nature des idées de René une

espèce de triomphe sur l'ordre social ». L'ennui, la mélancolie,

tout le vague de l'âme de Chal.eaubiiand, séparé de sa puissance

pittoresque, formera le courant lamarlinien *. A chaque instant,

dans une lecture rapide, se notent les thèmes auxquels il ne man-
que que le vers de Lamartine. Et quand Chateaubriand écrit en

vers, il semble remplir rialcrvalle entre Fontanes ou Chênedollé

t. Génie, I. v, 7 et 12; Itinéraire, I, éd. Garnier, p. 193; JUartyrs, 1. XIX (oH. O.,

p. 263). et Itinéraire. III.

2. Dans lifué et les \atclwz, l'inspiiMtion <l«i VIsolement el en général dos Médita-

tious. I,a méditation de Kené voyapeant. et la pièce de VHoinme. adressée h Byron.

Jocehjii s'atUche an Cénie, p. IV, I. I, ch. 7.8, 9, et l. III, oli 2, el à Pi-né. Los

Alémoires d'outre-tombe sont loul plein» de thèmes lamartiniens (I, 214 ; 111, 207, elc),

DiaiSf vu la dale de leur publicalion, il y a ici ueulement barmoaie.el duq iotluenco.
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et Lamartine. La tristesse pessimiste, séparée du sentiment chré-

tien, se retrouvera dans Vigny : sans compter qu'un chapitre du
Génie du Christianisme me parait bien lui avoir indiqué Éioa '

.

De Chateaubriand aussi procède Hugo, par les descj-iptions

pittoresques -, par les visions épiques, par l'usage de l'érudition

historique. Il ne me parait pas' douteux (:jue Chateaubriand n'ait

fourni à Hugo le premier modèle de ces énumérations prestigieuses,

de ces narrations grandioses où il se plaît ^. Il y a dans la con-

ception même des Martyrs et des Natchez l'idée d'une Légende

des siècles, et V. Hugo la dégagera par l'élimination du roma-
nesque. De ce romanesque enveloppant l'épique, il fera ISotre-

Dame de Paris ou les Miséi'ablcs, le monde du moyen âge et le

monde contemporain, et deux mondes dans chaque monde,
truands et seigneurs, pauvres et riches. La destination première
des Mémoires d'outre-tombe me paraît même avoir suggéré à Hugo
l'idée de cette résurrection périodique qu'il s'est préparée en
réglant la publication de ses œuvres posthumes.

Le bas romantisme, le romantisme orgueilleusement atroce ou
scandaleux, peut aussi, je l'ai indiqué, se réclamer de lui. „^
D'une façon générale, la place que, dans le roman, dans la^

pensée, dans l'histoire même et les ouvrages de philosophie ou )

d'érudition, tient aujourd'hui la peinture de la nature, de Sand à 1

Loti et de Michelet à Renan, cette place a été marquée par Cha-

/

teaubriand *. c
Avec les motifs d'inspiration, il a révélé la forme : il a rétabli ,

l'art et la beauté, comme objets essentiels de l'œuvre littéraire. Il ;

a offeK sa phrase artiste, harmonieuse, expressive, simple, tantôt ^

nerveuse, tantôt onduleuse, tantôt large et calme; et sa prose a

.
fait. eaJ^ndre ce que pouvaient être des vers. Il a indiqué des
modèles, Dante, Milton, surtout la Bible, qui par lui a été classée

définitivement comme un des « classiques » de la littérature uni- (

verselle, qu'on n'a- plus le droit d'ignorer.
\

1. Génie, II, iv, 10.

2. A V. Hugo et à tous les autres, le Génie a révélé le moyen 4ge, le golhiqne.

3. Comparer l'énuméralion des tribus indiennes, chacune avec sa particulaiilo pit-

toresque, et les énumérations de V. Hugo (l'armée de Sennachérib dans Cromwell,
l'armée de Xerxès dans la Légende, elc). Comparer le Waterloo du t. VU, p. 21, des

Alémoires, au Waterloo des Chdtimenls {Expiation). La manière historico-dramatiqno

el hislorico-piltoresque de Chaleaubri;ind {AJém., t. VI!. p. 65) est celle de V. Hufro.

Je ne sais si la lecture des Mémoires d'outre-lombe (la partie postérieure à 1815), u'a

pas été pour quelque chose daus la conception historico-sociale des Al>sé7'ables En
,
général, il me semble que Chateaubriand, dans sa personne, dans sa vie, a été le

* modèle que V. Hugo a voulu répéter et dépasser.

i. De Chateaubriand (après une lettre du Pr. de Ligne el les Buines de Volney) date

le voyage, pittoresque, sentimental el philosophique à la fois, mélange de lahleaux et

de médiUlioaa.
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Knfin, riiisloire, l'histoire qui est évocation d résurrection, est

siiriic do lui. Aiig. Thierry est devenu historien eu lisant le livre VI

des Martyrs. Au temps où l'on estimait Anquetil, Chateaubriand a

vu ce qu'il fallait chercher, ce qu'on pouvait trouver dnns |fs

textes, les documents originaux : Ic^^ail caractéristique, qui con-

tient l'âme et la vie du passé •. Sans Chateaubriand, qui sait si

l'on eût eu Michelet?

t Voir une page curieuse, dans les Mémoires, l. II, 230. Cette page, écrite en 1S90,

est une critique du manque de vérité et de couleur de l'historien Velly.
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CHAPITRE I

POLÉMISTES ET ORATEURS

1815-1851

1. Polémistes et pamphlétaires : Joseph de Maistre; Paul-Louis Courier;

Lamennais; P.-J. Proudhon. — 2. Orateurs parlementaires : B. Cons-

tant; Royer-CoUard; Guizot; Thiers; Berryer; Lamartine. — 3.

Orateurs universitaires : Guizot; Cousin; JoufTroy; Villemain;

Quinet et Michelet. — 4. Orateurs religieux : Lacordaire.

Il s'est trouvé au xyiii*^ siècle que les plus grands noms de l'his-

loire littéraire sont en général aussi les plus considérables dans
iTïîstoire des idées. Cette concordance ne se rencontre plus au

xïx^ s iècle. La littérature n'atteint qu'incidemment TèT^arrd? cou-

raats~Tidées, par quelques orateurs, polémistes et penseurs; et

les hommes en qui s'est rencontré le talent littéraire n'ont souvent

pas été — tant s'en faut — les intelligences directrices du siècle.

En philosophie, il nous faut prendre Cousin, et laisser Maine de

Biran; surtout il nous faut écarter la plus puissante et, en tout

cas, la plus féconde pensée philosophique de ce demi-siècle : je

parle d'Auguste Comte; et quelque fâcheux sort a voulu que l'école

positiviste ne fournît aucun écrivain. Dans les sciences politiques

et sociales, Saint-Simon et l'école saint-simonienne restent égale-

ment en dehors de notre étude, avec toutes les sectes commu-
nistes, à l'extrémité seulement desquelles le capricieux hasard a

placé un beau tempérament littéraire, dans le théoricien de l'anar-

chie, P.-J. Proudhon. Pour la politique même et le gouvernement,
ni les plus hauts esprits, ni les volontés les plus efficaces n'ont été
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toujours servis par le talful oruloire, et les partis eux-mêmes
seront loin d'être leprésenlés ici selon leur force ou leur influence.

Mais il ne faut chercher ici qu'une histoire littéraire.

Je ne puis prétendre à tracer même une sommaire esquisse du
mouvement |iolilique et social. Il me suffira de rappeler que les

principaux débats engat,'(^s dans les Chambres de la Hestauralion

ont porté sur la liberté des cultes et toutes les questions particu-

lières qui y tenaient, sur les biens nationaux et l'indemnité des

émigrés, sur la liberté de la presse, sur l'organisation du système

électoral, sur les majorais, sur la guerre d'Espagne, sur toutes

sortes d'applications ou d'interprétations de la Charte, et, au fond,

toujours sur la question de savoir (|ui l'emporterait, de la Révo-

lution, ou de r « absolutisme ». Sous la monarchie de Juillet, il s'est

agi encore de lois électorales et de lois contre la presse, puis de

lois sur les associations, et sur la liberté de renseignement, de

l'Algérie et de la question d'Orient, etc.

En même temps que les orateurs des Chambres, une foule de

pamphlétaires et de journalistes agitaient les mêmes questions,

pour exciter et diriger ro|)inion. Mais les plus graves questions

peut-être se discutaient hors des Chambres, ou ne prenaient toute

leur ampleur que dans des écrits théoriques et polémiques : ainsi

la question religieuse ou la question sociale.

1. POLÉMISTES.

De tant d'hommes qui essayèrent par le journal ou le livre de

combattre ou de développer les conséquences de la Hévolution,

quatre surtout, me semble-t-il, se distinguent par des dons origi-

naux d'écrivams : Joseph de Maistre, Paul- Louis Courier, Lamen-
nais et Proudhon.

Magistrat, d'une vieille famille de magistrats de Savoie, jeté

hors de chez lui par la Hévolution française qui annexa son pays,

Joseph de Maistre ' s'en alla à l'autre bout de l'Europe représenter

1. Biographie : J. de N^aislre (1754-1821), fils du prosidenl du sénnt de Savoie, séna-

loiir en 17!S.S, se relira en n9-2 à Lnnsanno, quand la Savoie devint française, résida

do ISOJ à 1816 à Saint-Pélersbourg comme minisire du roi de Sardaipne, dont il avail

élé d'abord grand chancelier en 1790 — Son frère Xavier de Maistre (1763-lSW) a

écrit le Voyage autour de ma chambre (1791) et le L^preuj de la cilé d'Aoste (1811).

Éditions : Considérations sur la France, Neuchâlel, 1790, in-S; Du Pape, Lyon, 1819

et 1S21, 'i V. in-8; Soirées de Saint-Pétersbourg, ou Entretiens sur le gouvernement

temporel de la Providence, Paris, 18'21, î vol. in-8; De l'LgIise gallicane dans son rap-

port avec le souverain ponli^'e, Paris. 1801, in-8 Œuvres, Lvon, 8 vol. in-8, 18Ô4.

Lettrée »t opuscule» inédits, 1851, 3 vol. in-Si Mémoire» politique», 1858, ia-â; Cor-
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son maître le roi de Sardaigne : il passa quatorze ans de sa vie

(1802-1816) dans cet exil de Saint-Pétersbourg, vivant pauvrement,

stoïquement, jugeant de haut les événements et les hommes, et

composant dans son loisir ses principaux ouvrages. Avec plus de

netletéj de logique el de vigueur que Chateaubriand, il nie tout

çë^ que le xvm'^ sièch/ avail cm, et d'où la Révolution était sortie.

Il balaye pêle-mêle Montesquieu, Voltaire, Rousseau. Il veut la

royauté absolue, sans limite et sans contrôle : la limite est dans la

conscience du roi, le contrôle dans la justice de Dieu. Pas de pou-

voirs intermédiaires, ni de division des pouvoirs, ni de constitution

écrite : pas de droit, hors et contre le droit du roi. Pareillement

dans la religion, un seul pouvoir, le pape : plus d'Eglise gallicane,

plus de libertés gallicanes; le pape souverain et infaillible. Le roi,

au temporel, le pape au spirituel, sont les vicaires de Dieu, commis
au gouvernement des hommes par la Providence qui dirige visi-

blement les affaires du monde. La passion de Yunité anime de

Maistre; il hait tout ce qui sépare, tout ce qui distingue; il ne con-

çoit pas l'harmonie d'éléments multiples; il y a unité où il y a

volonté unique, et elle n'existe que dans l'absolu despotisme.

J. de Maistre emploie toute son imagination, tout son esprit,

toute sa logique à rendre révoltante celte âpre doctrine. C'est un
lieu commun théologique, que le problème du mal est en corréla-

tion avec le dogme de la Providence, qui en fournit la solution :

J. de Maistre prend un malin plaisir à exagérer atrocement le

règne du mal sur la terre. La Providence a créé tous les êtres

pour s'égorger. La société n'a pu changer la loi divine de la nature :

afin que le sang coule, elle a la guerre, et elle a le bourreau i. On
dirait qu'il a peur de séduire : il s'attache à saisir chaque idée par
la face paradoxale ou choquante; nous ne pouvons le lire sans

nous sentir constamment taquiné, bravé, dans toutes les affir-

mations de notre raison.

Et ce légitimiste renforcé, en fait, était assez libéral, à la façon

de nos anciens magistrats du Parlement : il haïssait, ou méprisait

les émigrés; il tenait la Révolution pour un fait providentiel,

comme tous les autres 2, et, ce qui est plus méritoire, comme un
fait historique, qui devait changer les maximes du gouvernement

respondance diplomatique, 1860, 2 vol. in-8. — A consulter : F. Descostes, 7. de

Maistre avant la Révolution, 2 vol. in-8, 1S93. E. Fagnet, Politiques et moralistes

du xix' siècle. G. Cogordan, /. de Maistre (coll. des Gr. Écr. fr.), Hachette, in-16.

1. Soirées de Saint-Pétersbourg , 1" el 1" entretiens.

2. Considérations sur la France. Il tenait l'idée de morceler et de détruire la France

pour une idée absurde, et le fait, s'il se réalisait, pour un des plus grands maux qui

pussent arriver à l'humanité. (Cf. la lettre du 28 octobre 1794 au baron Vignet des

Étoles.)
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royal; il lui senililait alisiirde qu'on pi^l prétendre à biffer tout

boiuieuieiil vingt ans d'histoire, et quelles années! Il s'était liau-

tement déclaré pour le coniilé de Salut public, dont, admira-

blement ;,'uiilé cette l'ois par sa logique, il avait aperçu le grand

rôle historique : conserver la l-'rance, uidépendante et une, contre

les convoitises de l'étranger et les factions de l'intérieur Ce théori-

cien de l'absolutisme faisait à son parti l'effet d'un jacobin.

Ce dur logicien était un très bon homme, doux^^imablc, le

plus respectable et le plus tendre des pères, qûT éciivîut à ses

enfants des lettres charmantes, pleines de line raison et de sen-

sibilité délicate. Il n'y avait en lui de féroce que ses principes.

Il avait l'esprit abstrait et raisonneur du xvjul siècle : il n'a été

qu'un philosophe ennemi des philosophes, dénué, comme ils le

furent en général, de sens artistique, et rédui>ant, comme ils fai-

saient, le réel aux formes de ses idées a priori. Il ne doit guère

• moins à Voltaire, qu'il contredit, que Courier, rpii le continue.

Un oflîcier indiscipliné, qui s'absente de sou corps sans congé,

grognon et grincheux, médisant du métier, dont il .sent la servitude

et pas du tout la grandeur, un soldat qui ne voit de la guerre que

l'horreur, la misère, la brutalité, la face laide et mesquine : voila

Courier au légiment '. Et notez qu'il est brave et patient; ce n'est

pas le manque de cœur, c'est le tour d'es[)rit qui en fait un mau-
vais officier. Il est essentiellement garde national; c'est un bour-

geois sous les armes. Bourgeois il reste dans ses campagnes

de plume sous la Restauration : type achevé du bourgeois de

1820, libéral, voltairien, d'esprit étroit, jaloux, hargneux : bona-

partiste, lui qui sous l'Empire avait si peu d'enthousiasme, bona-

partiste renforcé, sauf quand il est fervent orléaniste; car l'es-

sentiel, c'est de n'être pas légitimiste, et de taquiner les légiti-

mistes. Il a en abomination le trône et l'outel, et leurs défenseurs,

émigrés, curés, magistrats, gendarmes : il est propriétaire, et

représente éminemment toutes les passions, toutes les déliances

des propriétaires acquéreurs de biens nationaux.

1. Biographie' P. -L.Courier de More (n~i-lS?5).lieulenant d'artillerie en 1793, servit

sur le lUiin.puis en Italie; chef d'escadron démissionnaire en 1809. il rentre nii serviro

pres(]iie anssitôl. et le quitte de nouveau ati milieu de la campagne d'Autriche. Il se

maria à la ûUe do l'helléniste Clavier. Il vivait sous la Kestauration dans son domaine

de la Chavonniore, à Verctr. en Tonraioe : il fut assassiné en 18% par son frarde.

Éditions : Pastorales de Longus.oii /inplmis et Chloé, Floreuce, 1810, in-8; Pétition

ou.r (iettT Chambres, 1816, iu-8; Procès de Pierre Clavier-Blondeau. ISIS. in-8; Simple

discours de Paul-Louis, vigneron de la (haimmiière. nnx membres de la commune de Ve-

retz, A l'occasion d'une souscription pour l'acquisition de Chambortl, 18'JI , in-S ; Pétition

pour des villageois qu'on empêche de danser. 1828, in-8; Gazette du village, 1853, in-8;

Pamphlet des Pamphlets, 1824, in-8. Œuvres : éd. A. Carrel, 1834, 4 vol. in-8; éd,

Caasaade, Lemerre, 1880.
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Tandis qu'à la Chambre on discute sur les lois, au village on

s'échaufTe sur l'application des lois; et voilà la matière des pam-

phlets de Courier, aussi mesquins en leur sens que les tracasseries

mêmes auxquelles ils doivent leur naissance. Un paysan qui a

envoyé promener son maire, uu curé qui empêche ses paroissiens de

danser, une souscription qu'on organise, un procès de presse sont

les sujets dont Courier s'empare pour faire une guerre à mort à la

monarchie légitime.

Tout cela serait oublié, comme les passions de ce temps-là, si ce

bourgeois n'était un fin écrivain. Il était nourri de nos meilleurs

classiques, et du xvi'' siècle. Il a dérobé à La Bruyère son art d'ai-

guiser répigramme, h Pascal l'ironie mordante et légère. Aux
vieux conteurs, il a pris la narration aisée, lumineuse, teinte d'un

comique délicieux. Du fond de la Calabre, entre deux combats, il

s'amusait à refaire un conte de la Reine de Navarre ', et il en

faisait un bijou : dans ses pamphlets il sème à chaque page les

récits exquis et les dialogues plaisants. On le lira, comme on lit

ÏHeptaméron ou les Joyeux devis, sans y chercher un sens plus

grave, et cela suffira pour le faire lire.

II y a même dans la netteté lumineuse de son style quelque

chose qui n'est pas uniquement français, qui donne l'impression
de la grâce grecque : tel oonle des gendarmes venant arrêt. 'r des
paysans fait songer à Lysias 2. Et en effet notre voltairieu est ur.

hejjéniste.de première force. Pendant ses campagnes, il a porté son
Homère dans sa poche; dans ses loisirs de garnison, il traduisait

Xénophon^. Dès son arrivée en Italie, les bibliothèques, les musées,
les ruines, les marbres, l'ont enivré; les pillages des soldats, les

mutilations d'oeuvres d'art lui percent l'âme : c'est un Grec parmi
les Barbares. Dès qu'il a quitté le service, il s'enferme à la biblio-

thèque de Florence^ pour copier un passage inédit d'un roman
grec, de ce Daphnis et Chloé, dont il a fait une traduction en
français archaïque d'une naïveté un peu laborieuse.

Courier est le dernier et autheatique représentant de l'art clas-

sique chez nous, le dernier des écrivains qui se rattachent au mou-
vérhent déterminé par les travaux de l'Académie des Inscriptions :

il a droit d'être nommé après André Chénier. Car, dans ces gro-

gneries de bourgeois hbéral, il y a des coins délicieux d'idylle, des
coins de poésie rustique à la façon de certaines scènes d'Aristo-

phane. A travers une gazette de village, toute pleine de médi-

1. Lettre du \" nov. 1807 à Mme Pigalle; cf. Héptaméron, nouvelle 34.

2. Pétition aux deux Chambres.
3. Om commandant de la cavalerie-, et de l'Équitation.

4. C'est alors qu'il St sur le manuscrit de Longus la fameuse tache d'encre-, qui

donna lieu à tant de débats.

Lanson. — Histoire de la Littérature française. 30
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sances sur M. le Maire et de taquineries au curé, éclate celte jolie

note champêtre : « Les rossignols chantent et l'Iiirondeile arrive.

Voilà la nouvelle des champs. Apri'S un rode hiver ot trois mois
de l'àcheiix temps, pendant lesquels on n'a jiu l'aire charrois ni

lahoiirs, l'année s'onvre enlin, les travaux repreniKMit leur cours. »

Sus paysans, ses vignerons, amoureux do la lorre, laborieux, rudes

et simples, ont une sorte de grâce robuste qui évoque l'image des

laboureurs attiques de la Paix : et lui-mùme s'est composé son

personnage à demi idéal de vigneron tourangeau, tracassier,

processif et bonhomme, d'une façon qui rafipelle le talent des logo-

graphes athéniens à dessiner les ligures de leurs clients. Le défaut

de Courier, c'est qu'on sent trop cet art, et l'effort de l'écrivain :

nous aimerions un peu plus d'abandon; et pourtant, en son genre,

il fut un vrai artiste, et tout à fait original.

J. de Maistre et P.-L. Courier sont diversement, mais également

classiques : Lamennais ' est un romantique, fils de Rousseau et de

ChateaubriaiKl~;'TêT)5ion de VifrolTês lui disait que son génie était

enfant de la tempête. An milieu de l'incrédulité révolutioimaire,

Lamennais avait gardé sa foi : à vingt-deux ans, il faisait sa pre-

mière communion, avec une grave simplicité de petit enfant. Slais

s'il se sentait chrétien, il ne voulait pas être prêtre.;, il se fit

ordonner sous la pression de son directeur et de son frère, dans une

angoisse profonde. 11 se^évéla par un livre qui le plaça pour son

début aux côtés de Chateaubriand et de J. de Maistre : l'Essai sur^

Vindifférencc en matière de religion. Il y combattait avec une âpre

éloquence, à grands coups de logique et d'imagination, lalhcismo

politique, celui qui fait de la religion un instrument de desp^sme
pÔUî" lier le peuple, le déisme, qui croit fonder une religion dite

naturelle sur la seule raisdh7 le p^rotestantisme et toutes les doc-

1. Biographie ; Ilngues-Félicilé-Robert de La Mcnnais (1780-1854), né à Sainl-Malo,

prêtre en 1816, fonda avec Chateaubriand, Villèle et Booald le Conservateur. Il avait,

dans un premier voyage à Rome en 1824, refusé le chapeau de cardinal que lui offrait

Léon Xll ; en 183'2, Grégoire XVI le condamna. Les Paroles d'un croyant furent écrites

en 1833, en quelques jours, à la Chesnaie, près de Dinan, où il s'était retiré. Il eut sons

la Hestauration et sous la monarchie de Juillet de retentissants procès de presse.

Après la révolution de 1848, il fonda un journal, le Peuple constituant, et fut élu

député : il n'eut pas d'influence. 11 mourut sans se réconcilier avec l'Église.— Éditions:

Essai sur l'indiff'éreitceen matière dereligion, Avn\. in-8, 1817-1S23 ; Paroles d'un croyant

,

1.S34, in-8; Affaires de Rome, 1836, in-8-. Esquisse d'une philosophie, 4 vol. in-8, 1841-

1846; Amschaspands et Darvands, 1S43. in-8. Œuvres complèles, Paris, 1836-1837,

12 vol. in-8 ; Correspondance, publ. par E. Forgues, 1865, 2vol. in-8; Œuvres posthumes,

publ. par A. Blaize, 1866, 5 v. in-8. Lettres int'dites à Montalemhert, publ. par

G. Forgues, 1898. Lettres à Benoit d'Azy, p. p. Aur. Laveille, 1898. — A consolter :

Sainte-Beuve, Portraits. Kenan, étude en tète du Livre du Peuple. Spuller, Lamen-
nais, Hachette, 1892. P. Janet, la Philosophie de Lamennais, Hevue des Deux
Mondes, 1889, 1" févr., \" et 15 mars. F. Brunetière, Lamennais, Revue des Deux
Mondes, 1"' février 1893. A. Roussel (de l'Oratoire de Rennes), Lamennais, d'après

des doc. inéd.^2 vol., 1893; ^amennai* intime, 1897; Boutard, Lamennais, sa vie el

tes doctrine», 1905-1908, S vol.
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trines latitudinaires, qui, reconnaissant une révélation, croient

avoir le droit de choisir parmi les dogmes, de rejeter ceux-ci et

de prendre ceux-là. Lamennais, attaquant l'individualisme et le

principe de l'évidence cartésienne sur lequel il repose, plaçait la

vérité dans le consentement universel, accord merveilleux dont une

révélation de Dieu peut seule être cause, dont la tradition seule est

la manifestation; et de la tradition, l'Église est dépositaire, le pape

interprète et gardien. Tout s'attache à l'autorité du pape, et c'est

une théocratie que Lamennais entend constituer.

Au contraire de J de Maistre, légitimiste avant tout, Lamennais
est avant tout catholique. Il avait le gallicanisme en horreur, parce

que, le voyant dans son temps, il n'y apercevait qu'un instrument

de règne : cette Église d'État n'était à ses yeux qu'un athéisme

politique. Quand il s'aperçut que l'ultramontanisme aussi se met-

tait au service du pouvoir, que le pape agissait en souverain tem-
porel et liait sa cause à celle des rois, quand il vit par toute

l'Europe le clergé se faire le gardien des principes légitimistes

plutôt que des principes évangéliques, Lamennais rompit d'abord

avec la légitimité; il devint libéral; il lui sembla que le règne de

Dieu par l'autorité était actuellement impossible; il tâcha d'y

revenir par la liberté', il chercha dans le développement complet
de la liberté des garanties contre le despotisme et l'anarchie, et

les conditions de l'ordre et de la vie sociale.

Il conçut l'idée hardie et féconde d'un catholicisme démocra-
tique ^; il voyait dans les idées libérales et égalitaires un fruit loin-

tain de l'Évangile, et si l'Église semblait actuellement tourner le

dos à la société moderne, il croyait pouvoir l'en rapprocher par
une originale conception de l'évolution du dogme ^, toujours

immuable en son essence et en ses formules, mais susceptible de

divers sens et d'applications diverses, selon les époques et les

esprits. Il fonda en 1830, avec Montalembert/ et Lacordaire, un
journal, YAvenir, pour défendre le catholicisme contre la monar-
chie bourgeoise, matérialiste et athée selon la formule de VEssai.

Il venait soixante ans trop tôt. L'Église ne le comprit pas.

Lamennais, Montalembert et Lacordaire allèrent à Rome : un
beau livre, les Affaires de Rome, sortit de ce voyage, et la rupture

délinitive de Lamennais avec l'Église. Le pape l'avait reçu froi-

dement et finalement le condamna : il était souverain temporel,

et l'on était trop près de la révolution qui avait interrompu le

culte. Lameunais se laissa circonvenir, se soumit, se rétracta; puis,

1. Article de VAvenir, du 9 nov. 1830 (t. X, p. 179).

2. Affaires de Rome, XII, 26; cf. aussi p. 302.

3. Avenir, 30 juin 1831 (X, 338).
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se relevant aussitôt, il lança ses admirables Paroles d'un croyant,

qui lircnl une sensation profonde. C'était un livre apocalyptique,

l'cril en versets, tour à tour violent et tendre, sombre et serein,

où nulle doctrine positive ne se formulait, mais où éclataient

toutes les tendances di-mocratiquos et socialistes de l'esprit évan-

i,'oli(lue, une charité passionnée, douloureuse, révoltée contre

l'État et l'Éf^liso oppresseurs des faibles.

Lamennais est un grand poète ' : il est peintre et prophète;

tous ses écrits sont éclairés de paysages sobrement, puissamment
décrits, avec un frémissement étrange de vie et de sensation.

Lamennais, avant Hugo, et avec une profondeur de pensée, une
flamme de passion, où Hugo n'a pas atteint, a été un étonnant
visionnaire^, un grandiose créateur de symbolejj de formes tantôt

pathétiques et tantôt fantastiques, qui donnent une force incroyable

de pénétration à l'idée abstraite qu'elles revêtent.

P.-J. Proudhon ^ traversa le catholicisme : il en sortit vite. Il

subit plus profondément l'intluence de Rousseau et, semble-t-il,

celle de Hegel. Je ne sais s'il étudia directement l'œuvre du philo-

sophe allemand : du moins lui doit-il sa méthode. Dans tout sujet,

Proudhon pose la thèse et Vnntithèse, et cherche la sijntttèse. Thèse,

communauté; antithèse progiriété : la ejjnthè'se se fera en retenant

les élérnents utiles delà thèse et de l'antithèse, par la doctrine de

l'auteur. Pareillement, thèse, liberté; antithèse, autorité; frynthêse,

fédération. Ainsi procède Proudhon, faisant une œuvre qui avait

chance de déplaire à tous les partis parce qu'il conservait quelque

chose de toutes les doctrines : logicien vigoureux, écrivajn^pas-

sjonaé et parfois déclamatoire, théoricien réputé inconsistant,

encore que sui' les choses essentielles il ait suivi une direction

assez constante.

1. On aura une idée de son tour d'imai;ination par ce seul passage : « Les Bourbons

re.'iennent, ils reparaissent au milieu d'un peuple nouveuu, enlourés des solennelles

anliqunilles de l'ancien régime, de prélats anti-concordataires pleins des idées servili-s

d'autrefois, ennemis de tout ce que n'avait pas vu leur jeunesse, fiere de n'avoir rien

appris depuis quarante ans; de vieux abbés dont l'ambition moisie dans l'exil infectaii

li's antichambres du Château ; de vulots aux genoux d'autres valets : tout cela R<'

remuait et fourmillait à la cour dos IJIs de Louis XIV, connue des vers dans un cn-

davre. • (XII, 262.)

9. Des maux de l'Église, Épilogue {XII, 269).

3. Biographie: Pierre-Joseph Prondhon (1S09-1SC5), né à Besançon, collabore a

une Encijrlopédie catholique et fait un mémoire sur la célébration du dimasrhi . Il

errit en 18-iO le mémoire sur la Propriéti^ jiour répondre à une question de l'Académie

de Besançon. Il donne ensuite son Systinne des contradictions l'cono/niqucs (1846). J|

fonde de IS'iS a 1850 quatre journaux : le Représentant du Peuple, le Peuple, la Voix

du peuple et do nouveau le Peuple. Il fut député de la Seine en 1848. La Banque du

Peuple, créée on 1849, échoua. — ÉdiUons : Œuvres complètes. Librairie Internatio-

nale, 33 vol. in 18, 1^1)8-1870, Corres/iondancc. ii vol. in-lS, 187:). - A consulter :

Uioi. P.-J. Proudhon, 19oy.
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Il est très respectueux du droit de l'individu; mais, comme les

droits de tous les individus sont égaux, il ne peut trouver que

dans l'association les solutions satisfaisantes de tous les problèmes.

Son premier mémoire : Qu'est-ce que la propriété? à fait beaucoup

de fracas. « La propriété, c'est le vol. » Mais après ce début vient

une analyse très forte des fondements et des conditions de la

propriété, aboutissant à une conception que les collectivistes d'au-

jourd'hui estiment bien timide, conservatrice, et bourgeoise .*

Proudhon établit au lieu de la propriété la possession individuelle,

transitoire, acquise par le travail, et répartie selon de plus justes

proportions. Pour son anarchie, au fond, ce n'est rien d'effrayant;

pour chimérique, actuellement du moins, c'est autre chose :

abolition de la tyrannie, démocratique aussi bien que monarchi-

que; plus de souveraineté; association des individus, formation

d'individus collectifs qui se juxtaposeront et s'associeront à leur

tour. C'est un système d'organisation fédérale, mais qui a pour
caractère l'abolition des divisions et par conséquent des intérêts

politiques, l'établissement d'un ordre purement économique.

Un vaste orgueil de chef de secte, qui lui rendit l'accord impos-

sible avec les autres groupes socialistes, une indifférence choquante
en son temps pour les théories politiques, au point que, se déta-

chant de la forme républicaine, il se montra tout prêt à réahser

sa doctrine par l'empire, contrepesèrent l'influence que le talent

littéraire aurait pu donner à Proudhon : il occupa le public,

inquiéta le pouvoir, et ne fît pas école.

2. ORATEURS PARLEMENTAIRES.

Il y eut sous les deux monarchies constitutionnelles un grand
développement d'éloquence. Le système électoral, souvent modifié

dans ses détails par des lois de circonstance, demeurait en général

organisé, de façon qu'il ne laissait arriver à la Chambre que des

bourgeois de la classe aisée, gens de belle tenue et d'intelligence

cultivée, qui avaient le goût des idées claires et prenaient plaisir

à suivre les exercices de la parole : la Chambre des pairs était,

par définition même, une sélection des classes supérieures *. Le

1. Inutile de distinguer les nobles des bourgeois; le savoir-vivre et réduoalion,
établissent, en dépit des préjugés et des rancunes, l'assimilation de la noblesse et

de la bourgeoisie, en face du peuple. Au reste, les oraleurs des prétentions nobi- .

liaires, dans les deux Chambres sont presque toujours des robins, c'est-à-dire des
bourgeois, d'origine ou d'éducation. — A consulter : Chabrier, les Orateurs politiques

de la France, 1.888, in-16; J. Reinach, le Conciones français, Delagrave, 1893, in-12;

Cormenin, le Livre des Orateurs, 1836, in-8.
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romantisme ne pénétra guère dans l'éloquence parlementaire

avant 1848 : sous la Ilestauralion, Chateaubriand apporta parfois

à la tril)une ses vastes images, le superbe étalage de son moi

mélancolique. Sous la monarchie de Juillet, Lamartine fit chanter

son àme en harangues lyriques. Mais la plupart des graves et

sérieux bourgeois qui abordaient la tribune, les libéraux notam-
ment, étaient des hommes de goût classique, formés à l'école du
xviii^ siècle et des idéologues, nourris de Voltaire et de Montes-

quieu, philosophes, juristes, dialecticiens, de sensibilité médiocre

ou restreinte, d'imagination froide, et plus que modérément
artistes.

Les débats parlementaires eurent plus d'ampleur sous la Restau-

ration : en toutes circonstances éclatait le conflit de deux mondes,

de deux sociétés; il s'agissait de conserver ou de détruire l'œuvre

de la Révolution. Sans cesse, il fallait recourir aux principes de

l'ancien droit, ou du droit nouveau, les expliquer, les fondre, les

dissoudre, rechercher le sens des grands événements d"où le pré-

sent était sorti, et dresser comme des inventaires de leurs résul-

tats moraux ou sociaux. Il se faisait journellement à la tribune

de vastes leçons de philosophie historique ou politique.

Les orateurs légitimistes n'ont pas de quoi nous retenir : et pour
certains, je le regrette. J'aurais aimé à présenter cet admirable

Hyde de Neuville, si héroïque, si dévoué et, ce qui est plus rare,

,si clairvoyant dans son dévouement aux Bourbons ' : mais il ne

fut pas orateur. Au contraire, parmi les libéraux, les orateurs illus-

tres sont en nombre. Je sacrifie sans regret celui que V. Hugo
appelle « l'éloquent Manuel » : il serait, je pense, oublié, avec son

éloquence pâteuse, si les « mains auvergnates " du vicomte de Fou-

cauld ne l'avaient « empoigné » dans un jour de scandale *. M. de

Serre et le général Foy ' valent mieux : M. de Serre, avec ses préci-

sions subtiles et pressantes, ses audacieux raisoimemenls de légiste,

son froid jugement d'homme de gouvernement, savait user a

1. Souvenirs, Pion, in-8, t. III, 1S94.

2. Séaace du 4 mars 18-33. Manuel (I775-1S27), répondanl à Cbaloaubriand sur la

guerre d'Espagne, avait paru faire l'apolopie de la condamnalion do Louis XVI.

L'expulsion fut discutée les 9 et 3 mars, et votée. Le vicomte de Foucauld com-

mandait les (îendarmcs requis pour faire exécuter le vole.

3. Le comte do Serre (111&-IS21), Lorrain, émigré, ofûcier de l'armée de Coodé,

rentré en 1802, avocat à Metz, puis m«i:islrat impérial, suivit Louis XVIll à Gand,

fut président de la Chambre on 1817, niiiiislro de la justice en 1818 et 1821, ambas-

sadeur à Naples en 1822. Il s'était séparé des libéraux en iS2Q. Discours, 2 vol. iu-8,

1865. — Le comte Max.-Séb. Foy (1775-1825), général do division eu 1810, député

de l'Aisno en 1819, do Paris en 1.824 : il se donna pour rûle principal de défendre

dans leur réputation et leurs intérêts colloclifs ou individuels les aacieos soldats do

la Révolution et de l'Empire. Discours, 2 701. in-8, 1836.
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l'occasion des effets sentimentaux, et produire cette éloquence
ronflante ou grondante que trop souvent les magistrats sont

enclins à prendre pour le sublime. Le général Foy, sous un luxe

d'images dont l'éclat a fané, et sous de grands mouvements dont
l'accent paraît ampoulé aujourd'hui, cachait une remarquable
force desprit, une rare audace d'invention oratoire qui se mar-
quait surtout dans la position des questions : on peut voir, à
propos du milliard des émigrés, avec quelle franchise d'attaque il

établit son argumentation sur Je terrain le plus dangereux.
Laissons aussi Camille Jordan *, un survivant de la Révolution,

le clair et prolixe orateur des Cinq-Cents, qui n'apprit jamais à

être court, mais dont l'abondance était souvent relevée d'une
alerte ironie; laissons le duc de Broglie qui taisait à la Chambre
des Pairs son apprentissage de doctrinaire. Nous retrouverons

bientôt Guizot, qui fournissait au maréchal de Gouvion Saint-Cyr

le beau discours sur la loi militaire de 1818. Deux orateurs

dominent l'éloquence parlementaire de la Restauration : Benjamin
Constant et Royer-Collard.

Benjamin Constant ^ fut de ces hommes à qui le public ne mar-
chande pas l'admiration, et qui n'obtiennent jamais pleinement sa

confiance ou son respect. Il avait l'àrae inquiète, profondément per-

sonnelle, avide de plaisirs et de sensations, l'imagination ardente
et mobile, l'esprit souple, vaste, actif, lucide : joueur incorrigible,

amant toujours passionné et prompt à changer, causeur étincelant,

homme d'État inconsistant, déroutant l'opinion par de soudaines

1. Camille Jordan (1771-1821), Lyonnais. Discours, in-8, 1826. — Le duc Victor de
Broglie (1785-1869), gendre de Mme de Staël, fut un des principaux doctrinaires,

plusieurs fois ministre sous Louis-Philippe : Écrits et Discours, 1863, 2 vol. in-8;

Souvenirs, 4 vol. in-S, C. Lévy.

2. Biographie : B. Constant de Rebecque (1767-1830), né h Lausanne, reprit la natio-

nalité française comme descendant de famille française réfugiée en Suisse après la

révocation de l'édit de Nantes, membre du Tribunat après le 18 Brumaire, exclu
comme opposant avec Chénier et d'autres, fut très lié avec Mme de Staël et l'ac-

compagna en Allemagne et en Italie; ministre de Napoléon aux Cent-Jours, journa-

liste libéral sous la Restauration, député en 1819. Louis-Philippe lui donna, en 1830,

100 000 francs pour payer ses dettes. — Ses grands ouvrages sur la religion ont été

sans influence : Constant y considère surtout le sentiment religieux comme fait

psychologique et social; l'époque n'était guère favorable à une telle étude.

Éditions : Adolphe, 1816, in-12. De la religion considérée dans sa source, ses

formes et ses développevients, 1824-1831, 5 vol. in-8. Du polythéisme romain consi-

déré dans ses rapports avec la philosophie grecque et la religion chrétienne, 1833,

2 vol. in-8. Discours, 1828, 2 vol. in-8. Mélanges de littérature et de politique, 1829,

in-8. Œuvres politiques, in-12, 1874. J. -H. Menos, Lettres de B. Constant à sa famille

Paris, 1888. (Mme Lenormant), Z^e^res de B. C. à Mme Récamier, in-8, 1821. Lettres

à Mme de Charrière, Revue de Paris, 15 oct. 1894. B. Constant, Journal intime et

lettres à sa famille et à ses amis, piibl. p. Melegari, 1895; Le Cahier rouge, 1907.

— Aconsulter: E. V&^nei, PolitiqKe'i ctinoralistes duwx." siècle; lady Blennerhassett,

Mme de Staël, passim et iinlamnient t. II. eh. iv; G. Rudler, la Jeunesse de Benja~
min Constant, 1909; Ph. Godet, Mtne de Charrière et ses ama, 1906, 2 vol.
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volle-lace. Il avait une redoutable faculté d'analyse, qu'il exerçait

sur lui comme sur les autres : il est impossible de s'observer soi-

même plus exaclemcnt, de se jufier d'une vue plus nette qu'il n'a

fait dans son Journal intime et dans ce roman d'Adolphe qui est

un des cbefs-d'œuvre du roman psychologique.

Cette clairvoyance aiguë ne lui a pas servi à mettre plus d'unité

dans sa vie: mais, en dépit de ses incohérences, il avait des prin-

cipes très arrêtés. Sous tous les gouvernements, depuis le consulat

1 de Bonaparte jusqu'à la monarchie de Louis-Philippe, il apporta

r*1 le même programme. 11 était foncièrement individualiste : son
' libéralisme était une défense de l'individu contre l'Étal. Il voulait

un gouvernement fort, pour protéger l'individu contre toutes les

forces capables d'en gêner l'expansion, mais un gouvernement

limité, si je puis dire, pour ne pas gêner lui-même ou opprimer
l'individu. C'étaient les droits de l'individu qu'il défendait dans les

principes de la Révolution, dans les libertés et les garanties

octroyées par la Charte. Il mettait au service de son irréductible

individualisme une parole incisive, nerveuse, volontiers insolente,

dissolvante des idées et meurtrière aux personnes. ~ ^~~"

Royer-Collard ' réservait ses coups de boutoir pour les conver-

sations de couloir et les relations personnelles. D'un mot il décou-

sait les réputations et les amours-propres. A la tribune, sérieux,

austère, calme, il ne connaissait que les idées. Il avait débuté dans

l'éloquence politique aux Cinq-Cents : le Consulat l'avait réduit au

silence, et l'Empire en avait fait un philosophe. 11 avait inventé le

nouveau spiritualisme, philosophie oratoire, libéralisme philoso-

phique, juste et commode doctrine bien taillée sur l'intelligence

et les intérêts du bourgeois français. Cette philosophie, si cruelle-

ment analysée par Taine, éleva Royer-Collard au-dessus du

niveau commun des bons orateurs, lorsque la Restauration le rendit

à la vie politique. Sous la monarchie légitime, il professa la Charte

avec un remarquable talent. 11 avait une rare puissance de raison-

nement, une clarté et une précision de termes qui rappelaient les

maîtres du xvn' siècle, une plénitude de développement qui saisis-

sait .les esprits; et parfois son austère parole était illuminée de

sobres images. 11 ne remuait pas les passions, il n'enchantait pas

1. Biographie . Pierre-Paul Royer-Collard (1763-i845), né à Sompuis (Marne), avocat,

secrétaire de la première Commune de Paris, dépiilé aux Ciaq-Cenls, exclu au iS Fruc-

tidor, fut nommé en 1811 professeur d'histoire de la philosophie moderne à la

Sorbonne. Il combattit l'école de Condillac et le sensualisme, et suivit 1-leid et

les Écossais. Député de la Marne sous la Kestauralion. élu en 18'27 par sept col-

lèges électoraux a la fois, il s'effaoa après 1830. — A consulter : Vie politique de

M. Royer-CoUard, ses discours et ses écrits, publ. par M. de Barante, 1861, 2 vol.

in-8. H. Taine, /'bitoso/ihes français du \\x' s. Fafruet, Politiques et moralistes du

XiX' s. L. Séché, les Derniers Jansénistes. Spullcr, Royer-Collard, 1895, in-16.
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les fantaisies : il emplissait les esprits. Il avait, à force de certitude

intime et de lumière épandue, l'autorité.

Inventeur en théorie politique comme en philosopliie spécula-

tive, il était chef d'École à la Chambre, et ses élèves s'appelaient

les Doctrinaires, d'un mot qui peint à merveille leur esprit commun.
De cette école sortirent les principaux hom.mes d'État de l'orléa-

nisme. Mais le maître était irrémédiablement légitimiste : la légi-

timité est une pièce essentielle de la doctrine. Il lui faut une
dynastie séculaire pour avoir un droit royal avéré, indiscutable :

autour de ce droit, le limitant et le soutenant de leurs droits, il

dresse les deux Chambres, et il forme ainsi le gouvernement, en

qui, et en qui seul, il place la souveraineté *. De chaque côté

de cette souveraineté, pour en assurer le jeu et en restreindre

l'abus, il institue l'inamovibilité des juges 2, représentation de

l'éternelle morale, et la hberté de la presse ^, représentation de

l'irrésistible démocratie. Voilà ce que Royer-Collard expliquait en

nettes formules, dans d'incomparables leçons, rappelant toujours

toute discussion aux principes, et déduisant de la Charte toute

doctrine, comprenant bien au reste son temps, et les deux grands

faits, non pas créés, mais dégagés par la Révolution *
: la lourde

centralisation administrative, et la vigoureuse expansion de la

démocratie. Enfin, il est du petit, bien petit nombre des orateurs

qui n'ont pas vieilli, et qui se lisent vraiment avec plaisir : cela

tient à la belle fermeté de son style, aussi grave et moins triste que

celui de Guizot.

L'éloquence parlementaire eut de beaux jours sous la monar-
chie de Juillet. Mais, en général, les discussions s'abaissent. Le

libéralisme, en triomphant, se dépouilla de sa générosité, et se

fit le défenseur des intérêts, de l'influence, des préjugés d'une classe,

avec laquelle il identifia le pays. « L'esprit particulier de la classe

moyenne, écrit M. de Tocqueville °, devint l'esprit général du gou-

vernement; il domina la politique extérieure aussi bien que les

affaires du dedans : esprit actif, industrieux, souvent déshonnéte,

généralement rangé, téméraire quelquefois par vanité et par

égoJsme, timide par tempérament, modéré en toute chose, excepté

dans le goût du bien-être, et médiocre... » L'éloquence se ressentit,

ainsi que le gouvernement, de cet esprit étroit et positif. Trop sou-

vent même, les intérêts personnels passèrent au premier plan; et

1. Discours du 17 mai 18S0, sur la loi électorale.

2. Discours du 21 nov. 1815. sur l'inamovibilité des juges.

3. Discouix à propos de la loi sur la presse (janvier 1820) ; c'est, je crois, la plus

belle composition de Royer-Collard.

4. Ibid.

5. Souvenirs, C. Lévy, 1893, in-8.
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les orateurs de l'orléanisme nous ap|)araissenl comme occupés
surtout de saisir ou de retenir le pouvoir, divisés par leur ambi-
tion seule, et montant à l'assaut du ministère, sans s'inquiéter de
discréditer la bourgeoisie qu'ils représentent tous au même titre, ou
d'ébranler la dynastie dont ils sont tous également serviteurs. Dans
ces compétitions, deux hommes surtout font briller leur talent,

M. Guizot et M. Thiers.

M. Guizot ' fut un grand caractère, énergique, autoritaire, un
puissant esprit, étroit, dogmatique, d'une certitude sereine et

inébranlable : les idées utiles à sa classe lui apparurent toujours

dans une lumineuse évidence, comme la forme même de la raison;

et il no les trouva jamais réalisées suffisamment dans la politique

gouvernementale que par lui-même. Il voyait, comme par une
direction providentielle, toute l'histoire européenne depuis l'inva-

sion des barbares tendre partout, et particulièrement en France, à
former, élever, éclairer, enrichir une classe moyenne : son œuvre
d'historien a consisté à dessiner ce mouvement. Il estimait la reli-

gion nécessaire à l'ordre et à la conservation de la société; elle

était partie intégrante de sa raison : il voulait des Églises forte-

ment organisées. Église catholique. Église calviniste, Église spiri-

tualiste, excluant ou matant les têtes ardentes ou indisciplinées,

les ultras de toute couleur, unies entre elles par une bonne con-

fraternité administrative et par une coopération journalière. Ce
que ce protestant estime le plus dans la religion, ce n'est pas le

sentiment religieux, c'est l'Église, l'autorité, l'énergique oppres-

1. Biographie: François-Pierre-Guillaume Guizol, né à Nimes ea 1787, protestant,

élevé à Geaève, professeur d'histoire moderne à la Sorbonne en 1812, suivit Louis X VIII

h Gand; couseiller d'État sous la Restauration, il reprit son cours en 18'21 après la

chute du ministère Decuzes ; ce cours fut suspendu do 18*22 à 1828. Après la révo-

lution de 1830, Guizot fut ministre de l'intérieur (1830), de l'instruction publique

(1832-1831, 1834-1836, 1.S36-1837), ambassadeur en Angleterre (1810), ministre des

airaircs étrangères (1810-1818). Sa carrière politique tut terminée en 1848 : il écrivit

quelques brochures sur la situation de 1849 à 185?. Puis il reprit .ses travaux litté-

raires, qui l'occupèrent jusqu'à sa mort (1874), avec le gouvernement de l'église

calviniste fran(jaise, où il se moulra sévèrement orthodo.xe. — 11 épousa en 1812 Pau-

line de Meulan (1773-1827), en 1828 Mlle Dillon (1804-1833), nièce de sa première

femme.
Éditions : Pour l'œuvre historique de Guizot, cf. p. 1000. Nouveau Dictionnaire des

synonymes français, 1809, 2 vol. in-8. Vies des poètes français du siècle de Louis XIV,
t. I, 1813, in-8 (devenu en 1852 Corneille et son temps, in-8). Du gouvernement

ri'présentatif vt de l'état actuel de la France, 1816. in-8; Washington. 1841, in-18;

De la démocratie en France, 1849, in-8; Mémoires pour servir à l'histoire de mon
temps, 1858-67, 8 vol. in-8; Discours académiques, 1861, in-8; Histoire parlementaire

de la France (discours prononcés aux Chambres de 1819 à 1848), 5 vol. in-8, 1863;

Méditations sur l'état actuel de la religion chrétienne, 1866, in-8; Lettres de Guizot

à sa famille et à ses amis, 188i, in-8. M. et Mme Guizol, le Temps p(U«4^MéIange8 de

critique), 1887, 2 vol. in-12. — A consulter : J. Simon, Thiers, Guizot, Rémusat, 1885.

E. Faguel, Politiques et moralistes. A. Bardoux, Guizot, ia-16, 1894.
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sion des individualités. Les revendications féodales des légitimistes

n'étaient pas à craindre : ce fut contre la démocratie que M.Guizot
tourna tous ses efforts. Il est admirable et irritant dans sa poli-

tique de résistance, identifiant obstinément la bourgeoisie avec la

France, les intérêts de la bourgeoisie avec la raison, et, cinquante

ans après cette révolution qui avait cru faire place au mérite

personnel en ruinant le privilège de la naissance, établissant

durement, hautainement le privilège de l'argent : jamais il n'était

plus bel orateur, jamais son raisonnement n'a été plus serré,

sa parole plus animée, que lorsqu'il allait superbement contre

la justice et contre la nécessité, lorsqu'il maintenait, au risque

d'abîmer tout, l'iniquité d'une société chancelante. Un des plus

grands monuments de son éloquence, c'est le discours par lequel

il refusait d'admettre dans le corps électoral les avocats, les méde-
cins, les capacités, comme on disait, qui n'avaient pas le ceiis

obligatoire, c'est-à-dire cette partie même de la bourgeoisie qui

n'avait que les lumières, le travail, sans l'argent.

M. Thiers S aussi souple que M. Guizot était rigide, était Mar-
seillais et journaliste. Il avait la plus vive intelligence, la plus net-

tement bornée aussi. Moins métaphysicien encore que M. Guizot,

il avait cet esprit de mesure et cet amour de la clarté, qui écar-

tent les inquiétudes troublantes et les trop hautes questions : il

était à l'aise dans la sphère des choses finies, matérielles et tan-

gibles, des- intérêts et des faits. S'il voulait philosopher et mora-
liser, il avait la profondeur de Scribe, son contemporain, une autre

incarnation du même esprit. Très curieux d'art, il n'était pas

artiste; et le grand mouvement littéraire de son temps s'accomplit

sans qu'il y comprît rien. Il le disait sur ses vieux jours : Le roman-

tisme, c'est la Commune; il l'abhorrait comme une insurrection; il

n'y sentait pas rexplosion puissante de l'art et de la poésie. Il n'eut

1. Biographie : Adolphe Thiers (1797-1877), né à Marseille, avocat, arriva à Paris

en 18'2Û ou 1S21, avec Mignet, son ami de toute la vie; il écrivit au Constitutionnel

et aus Tablettes universelles; de 1823 à 1827, il publia son Histoire de la Révo-
lution française, œuvre facile et brillante, réhabilitation de l'esprit révolutionnairo

contre la réaction légitimiste. Rédacteur au National en 1830, il rédigea la protestation

des journalistes contre les ordonnances. Député, puis ministre de l'intérieur en 1832,

en 1834, président du conseil en 1836 (mars à septembre), il se ligua avec Guizot pour
renverser M. Mole. Il redevint président du conseil et ministre des affaires étran-

gères en 1840 (mars à octobre) ; il passa les huit dernières années du règne dans

l'opposition. Député de 1848 à 1851, il soutint la candidature de Louis Ponrparte
contre Cavaignac : puis il se prononça contre le priuce pour l'Assemblée et les

institutions parlementaires. Pour la fin de sa carrière, cf. p. 1018. ^
Éditions : Histoire de la Révolution française, 10 vol. in-8, 1823-27; Histoire du

Consulat et de l'Empire, 20 vol. in-S, 1845-1862; De la propriété, 1848; Discours

parlementaires, publ. p. Calmon, C. Lévy, 16 vol. in-8, 1879-1889. — A consulter:

J. Simon, Thiers, Guizot, Rémusat. P. de Rémuaat, A. Thiers (coll. des Gr. Écr, fr.),

Hachelle, in-lô, 1889.
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jamais le sens du style : toutes les qualités de propriété, de sobriété,

de finesso, dérouleur, de proportion dans le maniement des mois,

lui sont étian;,'t''res. il parle et il écrit une lan^^ue làch«^e, ni'giipéo,

toute pleine d'à-peu-près, molle et i)rolixe surtout, qui délaye la

pensée nt ne la serre jamais. Mais il est clair : voilà sa qualité

éminenle et la riel' de ses succès; histoire, économie politique,

Révolution, Empire, |»lans «le canipat,'ne, linances, question d'Orient,

il inonde de clarté tous les sujets : il donne à toutes les incom-

pétences qui l'enlendent, la joie de ne plus rien trouver d'obscur

dans les plus dilliciles et spéciales affaires. 11 n'obtient cette ini-

ma;.;inable clarté que par des retranchements et des liaisons

arbitraires : il est forcément inexact et superficiel. Voyez ses cam-
pagnes de l'Empire : il a et il nous donne l'illusion de lire à tout

moment toute la pensée de l'Empereur, et de conduire le monde
avec elle; son récit est ordonné comme un budget où tout est

prévu. H n'a supprimé le hasard, l'aventure, les poussées ingou-

vernables des événements, qu'à force d'affirmations téméraires et

de grosses approximations.

Celin Histoire duComiilat et de VEmpire • est d'un homme d'État

bien imprudent et aveugle : avec BérangeFet Victor Hugo, riiiiii'^-a"

créé le grand n)ouvement didolàlrie napoléonienne d'où devait

sortir le second Empire; il s'imaginait un peu trop aisément que

toute la gloire de Napoléon s'escompterait au profit de la monar-

chie de Juillet, qui avait ramené les trois couleurs. 11 fut emporté

par son imagination : ce petit homme positif avait la religion du

succès ; indulgent aux triomphateurs, la grandeur militaire l'éblouis-

sait, et la gloire militaire l'enivrait. Il était peuple par un côté :

il aimait les soldats, les uniformes, le tapage des tambours, l'idée

des charges furieuses et des héroïques carnages; toute la poésie

de son âme se ramassait dans ces émotions belliqueuses : il aima
la guerre d'Algérie pour son scénario d'épopée militaire, encore

plus que pour les résultats. El puis il était patriote, non pas à la

façon de Guizot qui mettait le patriotisme à faire triompher deux

ou trois principes abstraits dont la collection représentait pour

lui la patrie, mais plus populairement, mieux par conséquent,

d'une façon un peu grossière et chauvine, mais de façon qu'il

était capable de ressentir profondément l'honneur de la France,

et de tout faire, au risque de l'intérêt, pour l'honneur. Cela le

1. Je parle ici de celle œuvre, pour u'en point parier ailleurs. C'est une œuvre

remarquable d'éloquence narrative : une œuvre de science et de philosophie médiocre,

une œuvre d'art médiocre Mais c'est un prand morile d'avoir osé débrouiller un aussi

vaste et redoutable sujet, et d'avoir si lestement parcouru une carrière où dix scru-

puleux savants auraient usé leur vie. Cette vive intelligence ne pouvait pas ignorer,

oomprenait tout, décidait tout, et oe se sentait Jamais écrasée, oi dépassé^.
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met au-dessus de Guizot, encore qu'à tout piendre, jusqu'en 1850,

il n'ait f,'uère joué qu'un rôle assez mesquin d'ambitieux égoïste.

L'avenir se chargeait de le grandir.

Les orateurs de l'orléanisme étaient pris entre deux oppositions :

l'opposition légitimiste et l'opposition démocratique, assez peu

fortes toutes les deux. Dans leur défaite, les légitimistes avaient

retrouvé la largeur de leur principe, qui leur permettait, contre

la bourgeoisie triomphante, de se faire les défenseurs de la liberté,

du peuple, de tout ce qu'enfin jadis leurs adversaires défendaient

contre eux. Ils avaient pour représenter leurs idées deux orateurs

de haute valeur, le comte de Montalemhert i, un pur catholique,

beau caractère, esprit véhément et brillant, sans originalité ni

profondeur, et Berryer 2, un avocat à la parole chaude, amplement
déclamateur, et sincèrement éloquent. Dès sa jeunesse il s'était

efforcé d'épargner à la Restauration les iniquités capables de la

rendre impopulaire; il avait défendu Ney et Cambronne (1815 et

1816); maintenant il défendait dans un autre esprit les accusés

de la monarchie de Juillet, Chateaubriand (1833) et Louis Bona-

parte (1840). Dans la Chambre la poUtique étroite, apeurée, maté-

rialiste du gouvernement lui donnait beau jeu pour faire retentir

les grands principes et les beaux sentiments : il y avait du reste

bien de l'habileté et de la finesse sous les éclats de sa parole.

Sans s'être classé dans aucun parti, et siégeant, comme il disait,

au plafond, Lamartine s'était donné le rôle de jeter, au travers de

la discussion des intérêts, toutes les nobles idées de justice, d'hu-

manité, de générosité, sans esprit et sans ambition de parti, fai-

sant simplement sa fonction de poète, tâchant d'élever les con-

sciences, et versant sur les politiciens toute la noblesse de son âme
en larges nappes oratoires. Lorsque les tendances de la monarchie
se précisèrent dans la résistance égoïste, les instincts de Lamartine

se déterminèrent aussi vers l'opinion démocratique : il écrivait son

Histoire des Girondins (1847), si peu historique, toute chaude d'élo-

quence, illuminée de portraits prestigieux, et qui emplit les âmes
d'un vague et puissant enthousiasme révolutionnaire.

1848 vint, et ce fut un moment unique, que celui où Lamartine,

pendant des semaines, fut à lui seul tout le gouvernement, et gou-

1. Biographie : Le comte de Montalemberl (1810-1870), né à Londres, fondateur de

l'.4i'eni> avec Lamennais, pair de France, se fit sou# la monarchie de Juillet le défen-

seur de l'intérêt catholique, des Jésuites, de l'Irlande, des chrétiens de Syrie, de la

Pologne, de la Grèce, etc. Député en 1848, il soutint Louis Bonaparte jusqu'au coup
d'Etat. Il ne fut pas réélu en 1857. — Œuvres, 1861-68,9 vol. in-8; Lettres à un
ami de collège, in-12, 1873 et 1884.

2. Pierre Antoine Berryer (1790-1868), député de 1S30 à 1851. — Édition : Œuvres,
9 vol. in-8, 1872-78, Paris, Didier. — A consulter : R. Lecannel (de l'Oratoire),

Berryer^ sa vie et ses-ctuvres, Paris, 1893,
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verna par son éloquence de poète, calmant, maniant, purifiant

les passions populaires, contenant la révolution qu'il avait faite,

faisant acclamer le drapeau tricolore par Témeute qui apportait

le drapeau rouge. Puis les choses reprirent leur cours : mais le

suffrage universel avait changé Taspccl de la Chambre et par

contre-coup la forme de l'éloquence parlementaire : il y eut moins

de correction, de politesse, de logique, plus de violence et de pas-

sion déchaînée, des voix plus grosses et plus populaires; la tradi-

tion emphatique ou solennelle de l'éloquence jacobine, le rugisse-

ment et le laconisme reparurent à la tribune. V. Hugo déployait

ses vastes images, assénait ses antithèses sentencieuses; et sa

volumineuse éloquence, abondante en grands effets et théâtrale-

ment machinée, soutenait des combats fréquents contre la parole

unie et savante de MontalemberL

3. ORATEURS UNIVERSITAIRES.

L'organisation de l'enseignement supérieur ouvre aux orateurs

une carrière nouvelle. Les cours d'histoire, de philosophie et de

littérature sont des occasions d'éloquence : là peut-être se font

jour les manifestations les plus paissantes de l'esprit libéral, et

trois professeurs, Guizot, Cousin, Villemain, deviennent, par leurs

brûlantes leçons, les chefs de l'opposition d'aujourd'hui, les mi-
nistres du gouvernement de demain. Guizot, Cousin, tracassés,

écartés par le pouvoir qu'ils inquiétaient, Villemain, plus paisible

et moins redouté, se trouvèrent réunis dans les derniers temps
de la Restauration (1828-30), développant, chacun en sa chaire

et dans sa spécialité, la diversité de leurs tempéraments.

Guizot, toujours froid, maître de lui-même, le même dans sa

chaire et dans ses livres, se représentera bientôt à nous quand
nous étudierons le mouvement historique.

Victor Cousin ', tempérament Imaginatif, passionnait l'histoire

1. Biographie : V. Cousin (1792-1867), successeur de Royer-Collard à l'École nor-

male, et supploanl du même à la Soibonne (1815), enseigna d'abord la philosophie

écossaise; puis il découvrit rAUemagne, qu'il visita en 1817 et 1818, se liant avec

Hepel, Jncobi et Sehelling. En 1820 son cours fut suspendu. 11 retourna en Allemagne

en 1824, et fut emprisonne six mois pour carbonarisme. Il reprit son cours en 1S27,

La révolution de Juillet le ût pair de France, membre du conseil supéi'ieur de l'in-

struction publique, directeur de l'École normale, ministre de l'instruction publique.

Éditions : Cours de philosophie professé à la Faculté des Lettres pendant l'année

fSIS, 1836, ia-8 (Du vrai, du beau et du bien. 1853, in-8); Cours d'histoire de la

philosophie, 1826 (revu 1840 et 1863); Cours d'hist. de ta phil. moderne, 1841, in-8;

Cours d'hist. de la phil. morale au xviii'»., 1840-41 ; Fraymenls philosophiques, 1826,

in-8; édition do Descartes. 11 vol. in-8, 1820; traduction de Platon, 1825-1840,

13 vol. iii-8. (Eiirres, lHi6-47, 22 vol. in-18. Jia/iport sur la nécessité d'une nouvelle

édition de» Pensée» d« Pascal, 1342, in-8; Jacqueline Pascal. 1S44, in-18; la Jeunette
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de la philosophie par de vives allusions que l'auditoire saisis-

sait au vol. Il déroulait tous les systèmes, et l'infini, en belles

phrases harmonieuses et nobles, parfois élégamment nuageuses;

il inventait l'éclectisme, et coulait doucement dans le panthéisme.

La révolution de 1830, qui le porta au pouvoir, l'arrêta sur cette

pente, et, comme dit M. J. Simon, il changea de fièvre : il devint

le philosophé de la bourgeoisie, gardien sévère des convenances

morales, de la religion et de la propriété. La peur de la démo-
cratie \.e jeta dans les bras des évêqiies, ce sont ses termes; elle fit

plus, elle en fit un évêque, impérieux catéchiseur et pasteur auto-

ritaire. Expurgeant bravement ses cours et sa doctrine, il organisa

le spiritualisme en Église philosophique ou philosophie d'Etat :

têtu, jaloux, despotique, enveloppé de phrases magnifiques, dres-

sant, à son profit, ses disciples au travail et à l'abstinence, il

mena les philosophes de l'Université comme des moines, ou, selon

son mot, comme un régiment ; il les rangea durement à leur office

de conservation sociale, et fit d'eux les gendarmes chargés d'ar-

rêter les idées subversives. Par lui, la philosophie cessa pendant
un demi-siècle d'être un libre exercice de la pensée. Sur le tard,

dans les loisirs que lui fit l'Empire, son imagination se réveilla,

voluptueuse, et l'on vit ce vieux prédicateur du catéchisme spiri-

tualiste s'éprendre des jolies pécheresses du temps de Louis XIII

et de la Fronde. Il écrivit sur la société du xvn® siècle des études,

toujours oratoires et passionnées, souvent arbitraires et inexactes,

qui eurent le grand mérite de faire connaître bien des documents
ignorés et curieux. Il était bibhophile, amoureux de rares bou-
quins, fureteur de paperasses inédites; il dut à ce goût une trou-

vaille précieuse : il aperçut le vrai texte des Pensées dans le ma-
nuscrit jusque-là négligé, et, le premier, il nous rendit tout

Pascal.

Moins éclatant et moins tapageur fut l'enseignement de Jouf-

froy \ disciple de Cousin, et tout le contraire de Cousin : grave,

sobre, précis, intérieur, contenant son émotion, détaché du chris-

tianisme avec angoisse, et reconquérant douloureusement les

de Mme de Longueville, 1853, in-8 ; Mme de Sablé, 1854, in-8 ; la Duchesse de Che-
vreuse, 1856, in-8 ; Aime de Hautefort, 1856, in-8 ; la Société française au xviii" s.,

1858, 2 vol. in-8; Aime de Longueville pendant la Fronde, 1859, in-8; la Jeunesse de
A/azarin, 1865, in-8. — A consulter : P. Janet, Victor Cousin et son œuvre;

J. Simon, V. Cousin (coll. des Gr. Écr. fr.), 1887, in-16; H. Taine, Philosophes

français au xix° s.

1. Biographie : Th. Jouffroy (1796-1842), suppléant de Royer-Collard à la Sorbonne
en 1830, professeur au Collège de France, député de 1831 à 1838. — Éditions :

Mélanges philosophiques, 1833, in-?> ; Nouveaux Mélanges, 1842, Cours de droit naturel,

3 vol. in-8, 1835-42. Cours d'esthétique, in-8, 1843. — A consulter : H. Taine, Phi-
losophes français au xix» siècle.
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{.'landes vùnli'-s i liiulieniics par la philosopliif, il n-clificliait, avec

iino sincérité proloiulc et une n'-elle force de pensée, le problème
(le la destinée humaine, ou posait les principes du droit naturel et

de l'esthétique. C'était une autre éloquence que celle de Cousin,

mais c'était encore de l'éloquence.

M. Villemain ', lauréat académique, suppléant de Guizot, passa

(le la chaire d histoire dans celle d'éloquence française. Malgré les

malignes allusions qu'il ne se refusait pas, il était surtout profes-

seur de littérature : son cours n'était pas, comme celui de Guizot

une profession de doctrine libérale, comme celui de Cousin un
jaillissement de passion poIili(|UP. Et ce fut lui peut-être qui réalisa

|)Oui les contemporains l'idéal de l'orateur universitaire : il avait

la parole vivante et brillante, la phrase ample et facile, relevée de

traits lins ou spirituels. Il déroulait de vastes lableau.K qui capti-

vaient l'imagination, historien plutôt que critique, et plus large

que profond. Il avait renouvelé l'étude de la littérature selon l'es-

prit de Mme de Staël; il développait le principe, que la liti&ra-

turc fsl l'expression de la société, et il avait choisi les deux cas les

plus favorables peut-être qu'il y ait à la démonstration de ce prin-

cipe : il faisait l'histoire de la littératuie du xvin« siècle, et l'his-

toire de la littérature du moyen âge. En ceci encore il s'inspirait

de Mme de Staël, lorsque, se détournant des œuvres classiques

de goiH antique et païen, il étudiait les œuvres romantiques du

moyen âge chrétien. Il se plaisait à rapprocher les littératures

des nations européennes, à faire ressortir les dilTèrences que la

diversité des circonstances historiques et des institutions sociales

avait mises entre elles, à suivre les actions et réactions d'un pays

sur l'autre : il faisait une grande place à l'Angleterre dans son

étude de notre xvni"^ siècle, et pour le moyen âge il suivait le

développement parallèle de la littérature en France, en Italie, en

Espagne, en Angleterre. Il était nécessairement un peu superiiciel,

et prenait un peu extérieurement les œuvres; il avait cependant

beaucoup de lectures et de connaissances, plus d'idées que son

expression trop peu serrée n'en montre : c'était enfin un orateur

littéraire, tiès agréable et suflisamment solide, qu'on peut encore

aujourd'hui écouter avec profit.

1. Biographie : Abcl-François Villemain (1790-1870) fut couronné pour ses «•lopes

de Montaigne et de Montesquieu (1812 et ISlti). Appelé en 1816 à la chaire d'élo-

i|aence française, il fut sous Louis-Philippe député, pair de France, deux fois ministre

do l'Instruction publique (1839-10, 1810-44). Ku 1832, il devint secrétaire perpétuel

di", l'Académie française, dont il était depuis 1821.

Éditions : Cours de littérature française (Tableau de la Utt. fr. au xvin" s.), 4 vol.

in-8; (Tableau de la litt. au moyen à«e), vol. in-8, 1828. Tahleau de l'éloquence

chrétienne nu iv« »., 1849, in-8; Essais sur le génie de Pindare et sur la poésie

lyrique, 1859, in-8. Souvenirs contemporains, 2 vol. in-8, 1868.
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Sous la monarchie de Juillet, la vie et le bruit passèrent de la

Sorbonne au Collège de France : Quinet et Michelet prirent la

direction de la jeunesse en soufflant les passions démocratiques :

on mangeait du jésuite à leurs cours. Nous retrouverons Michelet

ailleurs '. Edgar Quinet -, mêlant Herder à Chateaubriand, jugeant

parfois très bien son temps et son parti, connaissant et pressentant

l'Allemagne comme peu de Français ont fait, anticlérical et reli-

gieux, savant et poète, prophète par-dessus le tout et faiseur

d'apocalypses, esprit large et intelligent, avec quelque chose d'in-

cohérent et de nuageux, artiste insuffisant en dépit ou en raison

des placages de sentiment ou de couleur par lesquels il croyait se

donner un grand style, — Quinet n'a pas réussi à faire une œuvre :

on peut lire ses Lettres.

L'Empire chassa Quinet et Michelet de leurs chaires, et bannit

de l'enseignement l'éloquence polémique : ce ne fut pas, malheu-
reusement, pour favoriser la science.

4. ORATEURS RELIGIEUX.

La restauration du catholicisme fut suivie d'un renouvellement

de l'éloquence religieuse. Mais peut-être est-ce surtout la révolu-

tion httéraire qui donna l'essor aux orateurs chrétiens : le goût
pseudoclassique leur retranchait tout l'essentiel de la religion, le

surnaturel, le mystère et l'infini, toute la poésie aussi, le pitto-

resque séduisant, le pathétique prestigieux.

Comme Lamennais dans le livre, Lacordaire ^ à la tribune fut un

1. Michelet fut nommé professeur au Collège de France en 1838 : son cours fut

fermé en 1851.

0. Biographie : E. Quinet (1803-1875), né à Boura: en Bresse, fut nommé en 1842 à
la chaire de langues et littératures de l'Europe méridionale au Collèf^e de France. Il

la perdit au coup d'État et se retira en Suisse. Député en 1870 à l'Assemblée nationale.

Éditions : Traduction des Idées sur la philosophie de l'histoire de Herder, 1827,

3 vol. in-S; Ahasvérus, 1833, in-8; Napoléon, poème, 1836, in-8; Prométhée, 1838,

in-8; Allemagne et Italie, 1839, 2 vol. in-8; Des Jésuites, 1843, in-18 (avec Michelet);

Révolutions d'.Italie, 1848, in-8; Œuvres complètes, in-8, 1857-1858, t. I-X ; 1870,

t. XI; 1877-79, t. XII-XXVIII; le Livre de l'exilé, 1875, posthume; Lettres d'exil,

4 vol., 1884-88. Cinquante ans d'amitié. Lettres de Quinet et de Michelet, 190 ).
—

Si l'on tenait compte de 1 intelligence, de l'activité, de la générosité, plus que des

réussites littéraires, Quiuet mériterait une étude plus détaillée (//* éd.).

3. Biographie : Henri-Domiuique Lacordaire (1802-1861), orieinaire de la Cote-d'Or,

commença en 1835 ses conférences do Notre-Dame (1835, 1843-1851). 11 se fit entendre

aussi à Bordeaux, Grenoble, Nancy, Lyon, Toulon, etc. Député en 1848; académi-

cien en 1860. 11 mourut au collège de Sorèze, qu'il dirigeait. — Éditions : Œuvres
complètes, 9 vol. in-8 et in-12, 1872-73; Correspondance inédite, 1870, in-8; Lettres

à la 6'"' E. de la Tour du l'in, 1863, in-8; Lettres à des jeunes gens, publ. p.

l'abbé Perreyve, in-8, 1862; Correspondance du P. Lacordaire et de Mme Swelchine,

publ. p. M. de Falloux, 1864, in-8. — A consulter : d'Haussonville, Lacordaire,

Hachette, in-t6, 1895.
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grand romautiquc. Il était Bourfîiiipiion, de la province qui nous
a donné saint Bernard et Bossuet. il a[)|)artint d'abord au monde,
il se lit recevoir avocat; i! professa le vollairianisme. A vingt-deux

ans, il entra à Saint-Sulpice, et se lit prêtre. Par une inspiration

poétique autant que chrétienne, il prit en 1840 l'habit blanc de

Saint-Dominique et tut en France le restaurateur de l'ordre :

cela fournit à Guizot, en le recevant à l'Académie, l'occasion d'un

éloquent morceau, sur le caractère du temps qui réunissait dans

une paisible confraternité l'inquisiteur et l'hérétique.

Lacordaire, un instant l'allié de Lamennais, se soumit sans

réserve, et resta ferme dans une obéissante orthodoxie. Mais il ne

renonça point à ses tendances, à son désir de réconcilier l'Église

et le monde moderne, le dogme et la liberté. Il avait compris que

de lier le prêtre à l'autel, à ses offices en latin, à son cérémonial

séculaire, à sa prédication traditionnelle des lieux communs sans

date, c'était l'éloigner du peuple, c'était inutiliser, tuer l'Église et

la religion, sous prétexte de ne pas les compromettre. Dans ses

conférences de Notre-Dame et dans celles qu'il prêcha un peu

partout, il jeta hardiment le catholicisme en pleine actualité. Il

aborda toutes les questions politiques, sociales, philosophiques

qui passionnaient les esprits, il parla de la démocratie, des natio-

nalités, de la Pologne, de tous les sujets brûlants. Plus clairvoyant

que les prélats qui s'inquiétaient de ses discours, il tâchait, en

saisissant le plus vif des consciences, de rendre à l'Église la direc-

tion des consciences. Il essayait, plus modérément que Lamen-
nais, et serrant toujours plus étroitement les liens qui l'unissaient

au Saint-Siège à mesure qu'il elTarouchait davantage le clergé

français, il essayait de montrer que la solution chrétienne de tous

les grands problèmes était libérale et démocratique.

Il n'était point profond; ni l'exacte psychologie, ni la logique

sévère n'étaient son fort. 11 n'avait ni la richesse d'idées, ni l'am-

pleur de poésie de Lamennais; son style avait plus de chaleur que
de perfection artistique. Par son éloquence imagée, pathétique,

abondante en grands mouvements, il remuait de forts et vagues

sentiments au fond des cœurs : ses sermons faisaient des effets

analogues à ceux que produisaient nos grands lyriques, lorsqu'ils

entreprirent d'agiter, à l'aide de la poésie et du roman, les inquié-

tudes morales et sociales de leurs contemporains.

Lacordaire ressuscita aussi l'oraison funèbre, si avilie au
xvni"^ siècle : il sut encore la rôchauffer par l'actualité, unir, pour
parler d'O'Connell ou du général Drouot, le sentiment national ou
patriotique à la ferveur catholique.

II y eut autour de Lacordaire, il y eut après lui d'éminents pré-

dicateurs : le P. de Havignan, un lin et séduisant jésuite; l'ai>bé
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Dupanloup, plus tard évêque d'Orléans, véhément et diffus, de

plus d'éclat que de portée; le P. Hyacinthe, orateur souvent

emphatique, qui n'ayant pas pu rester catholique, n'a été ni

protestant ni philosophe, douloureusement suspendu entre toutes

les doctrines, et déchiré entre les jugements de sa raison et les

exigences de son cœur : d'autres encore, élégants parleurs ou rhé-

teurs romantiques, politiques cléricaux, ou démocrates chrétiens, ou
orthodoxes sans date et sans couleur, adversaires ou exploiteurs

de la science, gens de beaucoup d'esprit parfois, de forte convic-

tion toujours, d'idées souvent peu profondes ou mal assises.

Je m'arrêterais de préférence au P. Didon ^, dominicain, qui a

donné d'éclatants exemples de hardiesse oratoire et de foi

soumise. C'est un beau prédicateur, grave, pressant, solidement

instruit, et qui a l'intelligence de son temps. Sa parole claire,

nerveuse, chaude, s'adapte finement à l'état des consciences

contemporaines; comme Lacordaire, le P. Didon cherche à faire

apparaître dans le catholicisme le remède aux misères sociales,

la réponse aux incertitudes morales de l'heure actuelle : de tous

les prédicateurs qui veulent faire de la religion une chose
vivante, efficace, pratique, il n'y en a pas qui soit mieux informé,

plus habile et plus fort. Plus audacieusement, suivant le mou-
vement qui, dans la seconde moite du siècle, poussait à introduire

les procédés de la science dans tous les ordres de la pensée, ce

moine a voulu employer les méthodes de l'exégèse contemporaine
à démontrer la vérité de la religion ; il a essayé de refaire, dans
un esprit opposé, pour une conclusion contraire, l'œuvre de
Renan, une Vie de Jésus. La tentative a été plus intéressante

qu'heureuse : une certaine faiblesse de pensée s'y découvre, et

plus de prétention à la science que de rigueur scientifique. Mais
l'affaire du P. Didon, ce n'est pas le livre : c'est le discours,

l'action directe et personnelle sur les ânies.

1. Le p. de Ravfgnan (1795-1858), avocat, puis jésuite. Conférences, 1849, 4 vol. in-8.

— Félix Dupanloup (1802-1878), supérieur du petit séminaire de Paris, prof, d'élo-

quence sacrée à la Sorbonne, év. d'Orléans en 1849; après 1871, député et sénateur.

Gallican ardent, il se soumit pourtant après le concild de 1869. Œuvres choisie»,

4 vol., 1861; Nouvelles Œuvres choisies, 7 vol., 1873-5; Lettres choisies, 1888. — Le
P. Hyacinthe Loyson (né en 1827), prêtre, puis carme, débuta à Paris en 1864,

fut très attaqué par Veuillot, rompit en 1869 avec l'ordre des carmes, puis avec le

pape, qui l'excommunia : il prétendit rester catholique malgré tout. L'occasion de
la rupture, très honorable pour lui, fut une déclaration libérale et philosophique

dans une séance de la Ligue internationale de la paix (juin 1869) : il mettait la

judaïsme, le catholicisme et le protestantisme sur le même pied, comme « les trois

grandes religions des peuples civilisés ». Il n'a pas eu le génie qu'il aurait fallu

pour le rôle qu'il prenait : noble esprit d'ailleurs et belle âme.
2. Né en 1810. L'Homme selon la science et la foi, 1875; la Science sans Dieu,

1878; Vie de Jéxus-Christ, 2 vol. in-8, 1890; la Divinité de Jésus-Christ, 1894.



CHAPITRE II

LE MOUVEMENT ROMANTIQUE

1. Définition du romantisme : individualisme, lyrisme, sentiment et

pitlores(|ue; destruction du poùl, des règles, des genres; refonte

générale de la littérature et de la langue. — 2. Origines françaises

et étrangères. Influences artistiques. Circonstances favorables ou

déterminantes. — 3. Premières manifestations poétiques : Lamar-
tine; Viirny. Premiers théoriciens et champions : le Cénacle et la

Muse française. V. Hugo : Préface de Cromwell.

Dans l'histoire de l'art littéraire au xix^ siècle, deux faits géné-

raux (loniinent : vers 183t\ la liltéiature est rornajilujuej vers 18(iO_

elle est naturaliste; deux grands courants semblent l'emporter

successivement" en sens contraire.

1. DÉFINITION DU ROM.\NTISME.

Qu'est-ce que le romantisme *? A cette question difficile, on
peut répondre, en regardant le trait apparent et commun des

œuvres romantiques : le'roniantisme est une littérature où domine
le lyrisme. Mais alors, qu'est-ce que le lyrisme?

Le lyrisme est d'abord l'expansion de l'individualisme : or par

où sommes-nous facilement et constamment individuels? non pas

sans doute par les idées de notre intelligence, bien plutôt par les

phénomènes de notre sensibilité. Ces phénomènes sont de deux
sortes : des sentiments d'amour et d'espérance, de haine et de

désespérance, d'enthousiasme et de mélancolie; ou bien des sen-

sations. Parmi nos sensations, les unes sont représentalivesjie hini-^

vers, et sont les matériaux avec lesquels nous construisons le mondrt

1. A consulter : Pellissier, le Motiremvnt littéraire au xix" «., in-16: Brunelière,

r/ivolution de la poésie lyrique au xix" sircle, leçons I el II ; Th. Gaulier, Histoire

du romantisme; Asselineaii, Bihliograjilne romantique. 3' éd. I87S. in-8; Dnvid-S«u-

ysgeul, /(.' Réahsme el le naturalisme Jai\s la lill. et d^)\s l'art. 1889, in-18.
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extérieur dont nous portons en nous l'image; les autres ne sont

pas (directement du moins et facilement) représentatives, comme
certaines sensations musculaires, et, pour la plupart des hommes,
les sensations d'odorat et de goût : ces dernières, les romantiques

en abandonneront l'expression à leurs successeurs, et ils se con-

tenteront des premières. Ils s'attacheront à rendre leurs aiïections

intimes et leurs impressions de la nature : leur lyrisme sera sen^

limental el pittoresque.

Mais si nous nous intéressons aux émotions qui ne sont pas les

nôtres, c'est que nous sommes hommes, et le poète est homme :

nous avons en commun avec lui la nature et la source des émo-
tions. La qualité seule, l'intensité, les formes accidentelles et

causes occasionnelles sont à lui. « Les passions de l'àme et les

affections du cœur, disait Hegel, ne sont matière de pensée poé-

tique que dans ce qu'elles ont de général, de solide, et d'éternel. «

Aussi le grand, le puissant lyrisme n'est-il pas celui par où le

poète se distingue de tout le monde, mais celui qui en fait le

représentant de l'humanité. Le lyrisme qui nous prend, est celui

où transparaît sans cesse l'universel : il trouve au fond des tris-

tesses et des désirs de l'individu, il aperçoit à travers les formes
multiples de la nature., il pose et poursuit partout les problèmes
de l'être et de la destinée. Que sommes-nous? où allons-nous?

Dans tous les accidents du sentiment, dans l'amour par exemple,
le poète aperçoit les conditions de l'être éphémère et borné. Sous
le perpétuel écoulement de notre vie phénoménale, qu'est-ce que
ce moi qui se dérobe? Et la mort, qui arrête cet écoulement, est-ce

une fin, un arrêt, un passage? Qu'y a-t-il au de^àl Enfin la cause?
la cause de ce moi que Je suis, la cause de cet univers que je reflète

en moi? si je suis capable de création lyrique, je la cherche dans
tous les batlements de mon cœur, dans tous les aspects de la

nature. Le romantisme (et c'est la sa grandeur) est tout traversé

de frissons métaphysiques * : de là le caractère éminent de son

lyrisme, qui, dans l'expansion sentimentale, et dans les tableaux

pittoresques, nous propose des mécUtations ou des symboles de
l'universel ou de l'inconnaissable. "

""

Entre ces émotions particulières de l'individu et ces conditions

essentielles de l'humanité, qui, réunies, forment l'objet du lyrisme

1. La religion, jadis, drainait, canalisait dans la vie individuelle el dans le domaine
lilléraire, l'émolion ei la pensée métaphysiques : quand, par le pro'^rès de la philo-

sophie, elle a cessé de faire son office pour les classes supérieures de la nation, alors

tous les sentiments quelle enfermait dans certains actes de la vie ei certains genres
de littérature, ont inondé toute la vie el toule la lillérature. Le classique s'inquièle de
sa desliaée à l'église, ou bien en lisant ou faisant un sermon ; le romanlique mêle celle

inquiétude dans tous ses actes (d'où il perd vile la faculté d'agir), el ne peut exprimer
aucune pensée qui pe la conlienije (d'où la pente rapide vers le lyrisme).
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romantique, restent l'intelligence avec la réflexion et les- facultés

discursives, et les vérités universelles d'ordre rationnel : deux
choses que le romantisme laisse de côté. Psycliolof,'ie et science,

art de penser et art de raisonner, méthode exacte et logique

serrée, c'est ce dont il ne s'inquiète guère, et c'était précisément

tout ce qui faisait l'intérêt, la valeur, l'originalité du xviiie siècle,

la meilleure moitié de ce qui faisait l'intérêt, la valeur, l'origi-

nalité du XVII" siècle.

Mais ceci nous rappelle que quelque chose existait avant le

romantisme, a été détruit par lui : nécessairement le romantisme
s'est déterminé par rapport au classicisme. Pour être lui, il a dû
se distinguer de ce qui était avant lui. Il s'est différencié, d'abord

par négation, puis par antithèse.

Par négation, en supprimant les règles qui régissaient le travail

littéraire. Ces règles étaient de trois sortes : les définitions des

genres nettement séparés entre eux et sans communication; les

lois intérieures de chaque genre, qui faisaient prévaloir l'unité du

type sur la diversité des tempéraments; les préceptes du^goût, qui

limitaient l'artiste dans le choix des objets dimitalion et des

procédés d'expression.

Par antithèse, en faisant le contraire de ce qu'avaient fait les

classiques •. La littérature du xvin« siècle prenait pour modèles
les anciens et le xvu<' siècle français : le romantisme leur sub-

stitue le moyen âge et les étrangers.

Ainsi le romantisme sera, en premier lieu, un élargissement,

ou plutôt un déplacement du domaine littéraire; ensuite, une

refonte des formes littéraires, chaos d'abord, mais chaos d'où

sortira vite une organisation nouvelle. 11 nous doiinera une poésie

lyrique, une littérature pittoresque, une histoire vivante. Il bri-

sera les formes trop arrêtées, trop fixes, qui ne se laissent plus

manier par la pensée de l'artiste, ces habitudes tyranniques de

composition et de style qui filtrent pour ainsi dire l'inspiration et

éliminent l'originalité : en brisant les genres, les règles, le goût,

la langue, le vers, il remettait la littérature dans une heureuse

indétermination, dans laquelle le génie des artistes et l'esprit du
siècle chercheraient librement les lois d'une reconstitution des

genres, des règles, du goût, de la langue, du vers. En deux mots,

le romantisme nous fait repasser de l^bstraction à la poésife, et,

quoiqu'il ait pu sembler d'abord faciliter l'invention aux dépens

de l'art, il ramène l'art à la place du mécanisme.

1. Il faut Doter que les classique» et les romanliqnes ne distiofruoDl ni les uns ni

les autres Boile«u de Voltaire et Voltaire de VienDet : les chissiqucs du xix" siécla

BO croient les roprcsenlnnt» do l'art do Hnrine, et le» romnollquos ^ugonl i:ére»s»ir«

de démolir Racine pour onrasor M. de ioay.
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2. ORIGINES ET INFLUENCES DETERMINANTES.

Les origines du romantisme nous sont déjà partiellement con-
nues. Nous avons vu, à travers le xvin^ siècle français, croitre

l'individualisme, sous la double forme d'expansion sentimentale et

d^mouc^de la nature. Nous avons noté, dans la société du temps,

des indices d'exaltation passionnelle, et de dépression mélanco-
lique; nôiis y avons vu se faire la liaison des images du monde
extérieur et des dispositions intimes de l'âme. JVous avons vu, en
deux maîtres de la langue, en Rousseau et en Chateaubriand, ces

deux grandes tendances se déterminer, et de l'un à l'autre, les

facultés discursives, le raisonnement, les idées s'atténuer, l'émotion

grandir et la puissance poétique. Nous avons saisi, sous la supersti-

tion des règles et la routine du goût, des curiosités, des tentatives

qui ne se rapportaient plus aux modèles classiques ; et Mme de Staël,

avec un style tout classique, nous a fait la théorie d'une littérature

romantique.

Aux origines françaises se joignent les origines étrangères ^ Ces
influences, dont j'ai marqué précédemment le progrès jusqu'aux

approches de la Révolution, se sont depuis trente ans précisées,

étendues; des œuvres considérables ont pénétré chez nous, appor-

tant une force nouvelle aux instincts romantiques. L'Angleterre a

eu^Byron, comme Chateaubriand désolé et voyageur, pathétique

et pittoresque, mais de plus ironique, satanique, et surtout poète

en vers; elle a eu Walter^Ssûtt, qui, rejetant le costume épique et

les sujets antiques, vulgarisait toutes les nouveautés des Martyrs,

le romanesque historique, le paysage historique, la couleur locale.

Elle a eu ses lakists^ Woxd^-octh, Southey, Coleridge, dont les

tempéraments originaux, repoussant toutes les entraves classiques,

font de la poésie une libre création où leur àme se révèle en reflé-

tant l'univers.

En Allemagne, Schiller (mort en 1805) avait produit toute son

œuvre, et Goethe avait donné son premier Faust, si complexe
d'inspiration et si peu classique de forme : puis avaient poussé les

fantaisies romantiques, sentimentales, vagues, déconcertantes sou-

vent pour l'esprit et troublantes pour le cœur, avec Novalis, Tieck,

et autres. L'Italie întroduisait avant nous la révolte contre les

unités classiques, et Manzoni publiait en 1820 son Comte de Car-

magnola : mais lltahe surtout avait Daate, toute la pensée et toute

l'âme du moyen âge ramassées dans la Divine Coinédie. L'Espagne,

attardée dans l'imitation française, nous aidait pourtant à repous-

1. J. Texte, l'Influence allemande dans le romantisme français. Revue des Deux
Mondes, 1" déo. 1897. Baldensperger, Gœthe en France, 1904, Estève, Byron et le

romantisme français, 1907.
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ser les modèles qu'elle nous empruntait encore : elle nous offrait

son romancero ', qui faisait voir i:n moyen âge héroïque et parfois

féroce, ardemment ou durement chrétien, pittoresque et familier

dans le sublime et l'extraordinaire.

11 faut tenir compte surtout d'un certain nombre d'ouvrages qui.

dans les premières années de la Restauration, aidèrent Timagina-

tion de nos aitistes et de nos poètes à sortir de l'antiquité clas-

sique et du xvn« siècle, à renouveler les idées et les formes de la

littérature. C'étaient des traductions d'ouvrages étrangers, des

recueils de chants populaires ou d'anciennes poésies, des études

d'histoire littéraire, des voyages : toute l'Europe, pour ainsi dire,

de la Grèce àTÉcosse, et toutes les œuvres modernes, des trouba-

dours à Byron, investirent l'idéal classique et le dépossédèrent*.

Nos littérateurs, qui n'étaient pas en général des érudits, ni très

savants aux langues étrangères, eurent ainsi pour instructeurs les

1. J. Grimm. Selva de romances viejos, 1815; Deppinp, autre romancero, 1817; Bohl

de Faher, autre, 1821; A. Duran, romancero gênerai, 1822 (réimp. et augm., coll.

Ribadeaeira, Madrid, 185i, 2 vol. pr. in-8).

2. Voici uoe simple liste qui nous aidera à comprendre sous quelle pression du

milieu a éclaté la poésie romantique :

1800. B. Constant, \Valli'»stein, tragédie, avec Quelques réflexions sur la pièce de

Schiller et le théâtre allemand, in-8.

181i. A.-G. Schlegel, Cours de littérature dramatique, Irad. par Mme Necker do

Saussure, 3 vol. in-8.

1814 el 1823. Creuzé de Lesser, Romances du Cid (en vers).

1816-21. Raynouard, Choix de poésies originales des troubadours, 6 vol. in-8.

1817. W. Scott, Des troubadours et des cours d'amour, in-8.

1821. Guizot, trad. de Shakespeare (revision de Letourneur).

1821. Barante, Théâtre de Schiller, 6 vol. in-8.

1822-1825. Pichol, trad. de Byron.

1822. Abel Hugo, Romances historiques (en prose), in-12.

1823. Fauriel, trad. des tragédies de Manzoni, in-8.

1824. Lœve-Veimars, Mélanges littéraires, politiques €t morceaux inédits de Wieland
in-8.

1825. — trad. d'Obéron du même, in-32.

1824-25. Fauriel, Chants populaires de la Grèce moderne, 2 vol. in-8.

1825. Pichot, Essais sur lord Byron, in-8.

1825. Lœve-Veimars, Ballades, légendes et chants populaires de l'Angleterre et de

l'Ecosse, in-8.

1825. Pichol, Voyage historique et littéraire en Angleterre et en Ecosse, 3 vol. in-3

(réimpr. 1826, 3 vol. in-12); il y a des chapitres sur le pays, les peintres, le Ihé&tre

depuis Shakespeare, Cowpor, les Lakisles, Moore, Byron, W. Scott, Shelley, etc.

1826. J. Cohen, Tableau de ta Grèce en ISÎS.

1827. E. Quinet, Idées sur la philosophie de l'histoire de Herder, 3 vol. in-8.

1828. Villemain, Tableau de la littérature au moyen âge, leçons faites précédemment
en Sorbonne.

1828. Sainte-Beuve, Tableau de la poésie française au XVI' siècle, in-8.

1828. Nodier, Faust, drame en trois actes.

1828. Gérord do Nerval, le Faust de Gœthe.
1828. E. Deschamps, Études françaises et étrangères (la Cloche de Schiller, la

Romancero do Rodrigue, etc.).

1839. A. Deschamps, la Divine Comédie de Dante.
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Guizot et les Barante, les Fauriel et les Raynouard, les Lœve-Vei-

mars et les Pichot : avant qu'ils eussent voyagé, les paysages du

Nord et de l'Orient vinrent les troubler de sombres ou radieuses

visions. N'oublions pas la Bible, que Vigny et Lamartine feuillet-

tent, et dans laquelle Hugo cherchera non pas seulement une

matière de poésie, mais d'abord et surtout des procédés de slyle,

des coupes, des figures, des épithètes. La Bible devient un des

livres de chevet du poète.

Nous n'avons pas fini encore : il nous faut regarder hors de la

littérature. La barrière qui séparait écrivains et artistes a été,

comme je l'ai dit, abattue par Diderot. Écrivains et artistes ont

conscience d'être un même monde, de poursuivre pareilles fins

par des moyens divers ; et ces rapports tendent à rendre aux écri-

vains le sens de l'art, leur rappellent qu'ils sont créateurs de

formes et producteurs de beauté. Or la peinture quitte la voie où
David l'a engagée. Bonaparte, par les épiques promenades de ses

armées, offre à Gros des sujets modernes : Aboukir, JafFa, Eylau,

les Pyramides; et sous la contrainte de la réalité prochaine, le

peintre est conduit à caractériser les types ethniques, à s'inquiéter

d'une couleur locale. Il porte ce goût dans des sujets plus lointains,

et la vérité familière, avec l'histoire de France, fait son entrée dans

la Visite de Charles-Quint et de François l^^ à Saint-Denis. Puis c'est

Géricault avec son héroïque et si peu pompeux Cuirassier blessé

(1814), avec son violent Radeau de la Méduse (1819); Delacroix

apparaît en 1822 avec sa fantastique Barque de Dante; le Massacre

de Scio (1824) ouvre la série des Orientales; et Goethe trouve ses

visions surpassées dans les illustrations dont Delacroix précise son

Faust '. Delaroche paraît avec son Saint Vincent de Paul et sa Jeanne

d'Arc (1824), et Eug. Devéria étale en 1827 le bariolage provocant

de sa Naissance de Henri IV. Tout cela précède la Préface de Crom-
well et les Orientales : pour le romantisme historique et pittoresque,

les peintres ont donné des modèles aux poètes. Aussi ne faut-il

pas s'étonner si ce sont les ateliers qui fournissent la claque de
Henri III ei de Hernani.

Certaines circonstances favorisèrent la révolution littéraire. J'ai

signalé déjà comment la Révolution avait enlevé aux salons,

momentanément fermés, la souveraine autorité qu'ils exerçaient

depuis près de deux siècles sur le goîit et le style. Il faut noter

aussi les conséquences de la suspension passagèie de l'instruction

•universitaire et ecclésiastique : par les collèges s'entretenaient

l'esprit classique, l'admiration des anciens, l'amour des élégances

littéraires et des ornements oratoires. Pendant qu'ils furent fer-

^ 1. Gœthe en parle à Eckermann le 29 novembre 1826.
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mes et leur personnel dispersé, et plus tard avant que l'Universit**

impériale eût solidement renoué la tradition, seleva librement lu

génération qui, vers 1820, commença d'écrire; au reste, il était

impossihle do vivre au collè<,'e, comme autrefois, absorbé dans

l'antiquité : et le présent disputait victorit'usemenl au passé les

âmes des enfants. Ni llu^o, ni Lamartine, ni Vigny •, qui reçurent

une instruction plus ou moins régulière ou décousue, n'en restè-

rent profondément marqués: rien de pareil, en eux, à Tempreinte

que Racine garda de Port-Royal, ou jiiême Voltaire des jésuites.

Musset et Gautier-, d'une autre génération de collégiens, furent,

selon la diversité de leurs natures, plus imprégnés, l'un de classi-

cisme et l'autre d'antiquité; et si le moment vint, après le débor-

dement des fantaisies moyen âge, où l'on se reprit à traiter des

sujets grecs ou romains selon l'art romantique, la restauration des

études universitaires y fut pour quelque chose. A l'heure où nous

sommes, leur ruine momentanée produit un résultat contraire.

Les deux circonstances que je viens d'indiquer aidèrent les jeunes

esprits à s'affranchir des règles classiques, à briser surtout les

formes de la langue et de la versilication. Ce n'est pas sans doute

un hasard si l'inspiration individualiste et lyrique, q.ui est le fond

du romantisme, n'a paru encore que chez des prosateurs, Rousseau,

Chateaubriand. Le romantisme, dans son invasion des formes lit-

téraires, a été du moins déterminé au plus (ixe, de la prose au
vers, pour finir par le théâtre, où il trouvait la plus grande résis-

tance dans l'extrême rigidité de conventions multiples. Échappant
aux influences du monde et du collège, nos poètes se trouvèrent

affranchis de cette crainte du ridicule, qui paralyse toutes les ori-

ginalités dans la vie monaaine, et dotés, sur les petits secrets de

l'art d'écrire, de certaines ignorances favorables à la spontanéité

de l'expression. Il fallait avoir vécu loin des salons, et n'avoir pas

subi le joug du discours latin, pour faire des mots la sincère et

simple image de l'émotion ou de la sensation.

Nous devons enfin considérer comme circonstance favorable la

chute de l'Empire qui,- fermant bruscjucment la réalité aux acti-

vités inquiètes et aux ambitions énormes, les dériva vers le rêve el

l'exercice de l'imagination. Les enfants élevés entre 1804 et 1814,

n'ayant pas senti les misères et n'ayant éprouvé que la fascina-

tion des victoires impériales, gardèrent sous la paix des Bourbons
des exaltations qui cherchèrent à se satisfaire par les passions

Yriques et les aventures romanesques des'livres '.

1. Nés en 1802. 1790 nt 1797.

9. Nés en 1810 et 1811.

3. Il y a un fond de vérité dan? ce qu'ont dit Vigny (Servitude militaire, ch. I)

«t Musset {Confession d'un enfant du siècU).
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Le romaalisme, à ses débuts, fut tout monarchique et chré-

tien : Chateaubriand avait établi entre l'idéal artistique et les

principes pratiques une confusion qui égara les premiers roman-
tiques : épris du moyen âge chrétien et féodal, ils s'estimèrent

obligés d'être en leur temps, réellement, catholiques et monar-
chistes. Us le furent aussi, par opposition aux disciplesdu xvin°siècie,

qui, retenant le goût de Voltaire ou de Condorcet, en professaient

les idées; comme le même siècle avait produit M^ropeetle Diction-

naire philosophique, on le haïssait ou l'aimait en bloc : les libéraux

se croyaient tenus d'être classiques, et les romantiques chantaient

le trône et l'autel. En réalité, ce classement résultait d'un malen-

tendu. Le romantisme en son fond était révolutionnaire et anar-

chique : on ne tarda pas à s'en apercevoir. Nous assisterons à

l'évolution politique de V. Hugo et de Lamartine; et même
avant 1826, Tabbé de Frayssinous avait reconnu la liaison des doc-

trines classiques aux principes conservateurs *.

3. LE CÉNACLE. LA PRÉFACE DE « CROMWELL ».

On ne saurait aussi s'empêcher de dire que l'explosion du roman-
tisme fut la conséquence de ces causes insaisissables qui firent

apparaître presque simultanément de puissants talents. Ce qu'on
appelle le hasard donna alors Hugo, Lamartine et Vigny. Casimir
Delavigne venait de rimer ses Messéniennes et N. Lemercier venait

de manquer sa colossale Panhypocrisiade, quand Lamartine, du
fond de sa province, apporta ses Méditations où l'on reconnut
d'abord un grand poète (1820^. CependanTyîgny, dans ses loisirs

de garnison, composait ses Poèmes, qui parurent en 1822. Le
romantisme élégiaque et fiévreux, le romantisme philosophique

et symbolique étaient nés. Mais il n'y avait pas d'école roman-
tique : c'étaient deux manifestations isolées du génie poétique, et

aucun des deux poètes, à celte heure, pas même Vigny, ne son-

geait à se poser en théoricien novateur ou révolté,

^^ctor Hugo donnait ses Odes (1822), toutes classiques dans leur

éclatante rhétorique qui en faisait^ l'achèvement splendide du
lyrisme selon la formule de J.-B. Rousseau, chefs-d'œuvre de vir-

tuosité sans sincérité. Combinaison et facture des vers, choix
3'îmages et artificêS~de construction, rien dans ce premier recueil

1. Je trouve ce détail dans Piohot {Voyage hist. et pitt, en Angl.), Avant-Propos
t. l. a. 14. éd. da 1826.
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ne rompait avec la tradition, sinon la puissance du talent qu'oa
pouvait déjà entrevoir.

Lo premier manifeste fut lancé par Stendhal en 1822 : dans
sa brochure sur liacine et Shakespeare, il semblait faire de l'ennui

le signe érainent du classicisme. Étrange confusion des temps, qui

fait de ce bonapartiste, (idèle disciple des sensualistes et des ana-

lyseurs du xviii'^ siècle, le premier porte-drapeau du romantisme,

dont tout semblait plutôt l'éloigner! Mais le romantisme, pour

Stendhal, se réduit à ce qu'un disciple de Montesquieu peut accep-

ter : il combat l'imitation, c'est-à-dire le principe classique, qm
empêche une littérature d'être ce qu'elle doit, l'expression exactr

du climat et des mœurs.
L'école romantique se forme vers 1823, autour de Ch. .Nodier ',

dans le fameux salon de l'Arsenal. Nodier, fureteur el voyageur,

est épris de sentimentalité, de fantastique, d'exotisme, possédé du

besoin de romancer l'histoire et d'y machiner des dessous téné-

breux ou singuliers ; avec lui, Emile et Antony Deschainps *, Vigny,

Soumet, Chénedollé, Jules Lefèvre, forment le premier Cénacle '.

^Victor Hugo y tient par d'amicales et fréquentes relations : il se

réservé.' Il refuse encore, dans une Préface de 1824, le nom d<;

fomanlique comme celui de classique : il encense Boileau el vénèro

les règles. 11 se pose entre les deux partis, se contentant d'affir-

mer, après Staël et avec Villemain, que la littérature est l'expres-

sion de la société. Il laisse ses amis guerroyer dans la Muse frai

çaise et dans le Globe '. Il se déclare seulement dans sa Préface de

1. Ch. Nodier (1783-1844) fut nommé, le 1" janvier 1824, directeur de la Biblio-

thèque de Monsieur (Arsenal). 11 a fait les Proxcriis (1802), le Peintre de Satz-

bourg (1803), dans le penre allemand sentimenlal, les Essais d'un jeune Anrrfe (I80i),

VBisloire des SociiHi^s secrètes de l'année (1815). où il invente un colonel qui est

à Napoléon ce que d'Arlagnan est à Mazarin. des nouvelles et romans, de Jean

Sbogar (1818) à Trilby (ISâ-?), liertram ou le Château de SaintAldebrand, traeédio

imitée de l'anglais (1821), etc. A consulter : M Salouioii, Ch. Nodier el le groupe

romantique, 1908.

2. E Drtschamps (1701-1871) trud;iira en 1839 Bornéo et Juliette, puis Macbeth

en ISii. Œuvres anuplélea, Lemerre, 6 vol. in-12. — 11 avait un frère, Antony lies-

champs (1800-1809), qui traduisit Dante.

3. Le second Cenacli! est celui do 1829, d'où ont disparu les demi-classiques, le^

précurseurs timides, où les artiste» se mêlent aux poètes : chez Nodier se réunissent

Hugo, Vigny, Sainte-Beuve, Dumas, les deux Devèria, L Boulanger, David d'Angers.

On y amène le jeune Musset.

4. La Muse française fut fondée en 1S2T (Héirapr. par J. Marsan, pour la f^oc.

(les lo.xtes /">•. modernes. 2 vol. in-IO, 1907-1900): le Globe on 1824 Lo Globe était

libéral, il accueillit pourtant les idées littéraires des romantiques. — Les artirlp» de

Deschunips dans la Muse française furent réunis en 1820 (le Jeune Moraliste du
XIX' siècle). Cf. l'article • la Guerre en temps de paix, t. 11 do la .Musc fr., p. 293,

1821. '< Vous apjiolcz romantique ce qui est poétique. • Voilà le mil essentiel. —

A consulter : J Marsan, JVotes sur la bataille romantique, Kev'. d'IIist. litl., 1906;

L. Séché, le Cénacle de la Mute française, 1908.
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-1826, où il fait une sortie contre les limites des genres, revendique

îê nom de romantique, attaque limitation, et, demandant à l'art

d'élre avant tout inspiration, pose la formule de la liberté dans Vart^.

En même temps, il publiait ses ballades, pour donner une idée

de la poésie des troubadours, ces rapsodes chrétiens qui savaient

manier Vépée et la guitare -. Il dépouillait les formes classiques de

l'ode; il essayait des rythmes plus simples, plus souples, plus

personnels; il cherchait des combinaisons fantaisistes, où éclatait

sa prodigieuse invention rythmique ou verbale. Enfin, il se faisait

lui, le tard-venu, il se faisait du droit du génie le chef du mou-
vement romantique par la Préface de Cromwell (1827).

Avec un grand fracas de formules hautaines, et de métaphores
ambitieuses, à travers de piodigieuses ignorances et des audaces
inouïes d'affirmation arbitraire, faisant défiler magnifiquement
tous les âges, et se grisant de la couleur ou du son des noms
propres, Hugo posait l'antithèse du beau et du laid, du sublime
et du grotesque; et, en les opposant, il les unissait dans l'art. Cela

revenait à mettre la beauté dans le caractère, comme avait indiqué

déjà Diderot. Il se réclamait de l'Arioste, de Cervantes et de Rabe-

lais, ces « trois Homère bouffons », et surtout de Shakespeare. Il

étabTFssait que » tout ce qui est dans la nature est dans l'art » :

ainsi le romantisme devenait un retour à la vérité, à la vie. Il

démolissait les lois du goût, les règles des genres, leur division

surtout et leur convention, tout ce qui s'opposait à la libre et com-
plète représentation de la nature, saisie en ce que chaque être

possède de caractéristique, beau ou laid, il n'importe. Mais dans
ce bouleversement de toutes les traditions, Hugo maintenait la

nécessité d'une interprétation artistique, d'un choix, d'une concen-

tration, de certaines conventions enfin, qui sont les moyens de

l'art, et sans lesquelles l'art ne saurait subsister.

Ces restrictions font honneur à son jugement ; tout le monde
ne les faisait pas alors; et, avec celte frénésie qui scandalisait ou
effrayait les classiques, un journaliste converti de la veille donnait
en deux phrases le credo romantique :

« Vivent les Anglais et les Allemands! Vive la nature brute et sau-

vage qui revit SI bien dans les vers de M. de Vigny, Jules Lelèvre,

V. Hugo !
3 »

1. Hugo ne dit pas, comme les autres, la liberté de l'art, mais la liberté dans
l'art, c'est-â-dire la liberté' et l'art, êlre libre, « condition de respecter l'art • comme
il dit la liberté dans l'ordre, pour l'union de la liberté et de l'ordre, son idéal poli-

tique à cette époque.

2. l'réface de 182G.

3. L. Thiessé, Mercure du XIX' siècle, 1826 (cilé par Dorison, of. p. 953, n. i). —
J. Lefèvre-Deumier (1797-1857) se plaça aux côtés de Vigny et de Hugo par le recueil
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A côté de Victor llu^'o, se plaçaient Deschamps et Sainte-Beuve,

Deschainps ' , romantique de la première heure, essayait de
concilier le principe de I originalité personnelle, et celui de l'imi-

tation des Espagnols, Allemands et Anglais. Il insistait sur la

nécessité de faire du nouveau, en cultivant les genres où les clas-

siques étaient restés inférieurs, l'épique surtout et le lyrique. Il

afiirmait que la raison d'être, l'essence du romantisme, c'était

d'être la podsic, dont la littérature française s'était déshabituée au
siècle précédent. Il dévelojipait enlin l'importance de la technique.

Sainte-Beuve, venu au romantisme en 1827, s'attachait à deux
idées principalement dans son Tableau de la [tocsie au xyi^ siècle^

et dans ses Pens'ks de Joseph Dclorme^. Il s'efforçait de légitimer le

romantisme, en lui donnant une tradition et des ancêtres: Chénier,

depuis i84 9, était trouvé ; Sainte-Beuve exhuma le xvi<= siècle;

entre Régnier et Chénier, il enserrait Tàge classique, qui avait

interrompu le développement spontané du génie français. En
outre, Sainte-Beuve s'appliquait à faire du romantisme une révo-

lution surtout artistique : depuis Chénier, on avait « retrempé le

vers flasque du xvni"-' siècle ». Et ici, il avait de la peine à faire

rentrer Lamartine dans le cadre où il enfermait la poésie contem-
poraine. Mais il n'en restait pas moin^ dans sa doctrine une
grande part de vérité : surtout prise comme conseil et leçon, elle

était excellente.

Contre ces romantiques, bataillaient les critiques de l'école

classique. Un seul doit nous arrêter : Désiré Nisard*, qui donna, en
.

1833, son violent manifeste contre la littérature facile, où il prenait'

à partie la brutalité convenue des romans, et le pittoresque plaqué

des drames. L'Histoire de la Littérature f7ançaise », que Msard
publia de 1844 à 18'f9, est d'un bout à l'autre une réponse aux
théories romantiques. C'est une œuvre de combat, venue après la

défaite : œuvre d'un esprit vigoureux et pénétrant, mais systéma-

tique, partial, fermé à tout ce qife son parti pris ne l'autorise à

comi>rendre, juge délicat des œuvres qu'il se reconnaît le droit

d'admirer. Sur un point, Msard convient avec ses adversaires : il,

fait la guerre au xviii^ siècle. Mais c'est l'individualité qu'il y pour-.

qui contenait le poème du Parricide (1893) : bel exemple du naufraf^ complet d'une

i;riincle réputation littéraire.

1. Muse française : Sur les romances du Cid (1823); la Guerre en temps de paix
(1821;. Préface des Études françaises et étrangères (1828). Sur la nécessité d'une

prosodie.

'.'. 1828.

3. 1«29.

4. 1). NisarH (1806-1881) écrivit aux Di'hats et au National, profcsiia au Collège de
France et a la Sorbonue, et fut, de 18'>1 à \S<'>1, directeur de l'École normale supé-
rieure. Il avait d'abord été favorable à V. Hugo.

b. 13* éd., 4 vol. in-18, 1886, Didol. — Le 4< volume a été ajouté en 1861.
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suit ; et s'il sent la perfection artistique de la forme chez les écri-

vains du xvii<^ siècle, il réduit la littérature à l'analyse psycholo-

gique et au discours moral. Il entend la poésie de telle façon qu'il

en élimine l'élément poétique. Cette forte histoire est la démons-
tration historique d'un dogme : ce qui y manque le plus, c'est le

sens historique.



CHAPITRE III

LA POÉSIE ROMANTIQUE

1. Réforme de la langue et du vers. La langue redevient matérielle,

sensible, pittoresque. Réveil de la sonorité et du rythme. L'alexan-

drin roinanli(iue. — 2 Lamartine : sa jeunesse. Les Médilalums :

naturel, négligence, sentiment. L'abslrartion sentimentale dans
Lamartine. Philosophie spiritualisme et symbolisme. Jocelyn :

comment il peint la nature. — 3 Alfred de Vigny : un penseur.

Pessimisme; solitude, honneur et pitié, amour. La forme de
Vigny. — 4. V. Hugo avant 1850. Caractères particuliers des recueils

qu'il donne, des Orientales aux Bai/ons et Ombres (1829-1840). —
5. Alfred de Musset; romantique, puis indépendant. Son naturel :

sensibilité et ironie. Les Suils : l'élégie lyrique. — 6. Th. Caulier :

un tempérament de peintre. L'arl pour l'art. — 7. Béranger : le

. poète national •• Médiocrité des idées et du style. Structure des

chansons.

L'œuvre commune des poètes romantiques fut de recréer la

langue, instrument littéraire, et le vers, instrument poétique.

1. RÉFORME DE ,LA LANODE ET DU VERS.

Nous avons vu que la langue opposait un très fort obstacle à la

révolution qui se préparait. Elle avait paralysé Uucis, elle faisait

avorter Lernercier '.

Ce fut l'affaire du romantisme de détruire celte langue d'idéolo-

gues et de beaux esprits, de la refaire de philosophique, pitto-

resque, d'académique, artistique, de signe, fornje, de l'organiser

1. Nep. r.emeroier (1771-1840), auleur iVAfjamemnon (1797), de Pinto, comédie his-

torique (1800), de la Panhypocrisiade (1819;, épopée symbolico-comicc-aatirique, d'un

Cour* de Lit t. (1817, 4 v. in-8). Ce fui uu eapril origiual et r.bercbcur, ua artiste

insufflsaat.
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à nouveau pour la transmission du sentiment et de la sensation.

V. Hugo n'a pas tort, quand il donne tant d'importance à la révo-

lution qui jetait à bas 1' « ancien régime » de la langue '.

Toutes les conventions mondaines, d'abord, disparurent. Plus de
mots bas, ignobles : tous les mots sont égaux, à la disposition de
l'écrivain. Partant plus de périphrases, plus défigures, qui cachent

ou fardent la pensée. Plus de termes généraux, où elle se fond. 11

n'y aura plus rien que l'expression propre, aussi intense, aussi

« extrême », aussi « locale » que possible : l'association, le groupe
des mots a pour objet de manifester la particularité, l'individualité,

même la singularité de l'objet. La métaphore est condamnée : à

sa place vient l'image, qui n'est pas procédé d'écriture, mais façon
de sentir. Car tout revient là toujours : mettre dans le style tout

le concret possible. Nous pouvons saisir le résultat de l'effort

romantique, nous qui aujourd'hui ne pouvons guère écrire même
sur des idées, sur des matières de raisonnement, sans essayer de
retenir ou de projeter dans nos mots nos sensations ^.

Au début, le parti pris de contredire et scandaliser les classiques

est évident : de là des outrances, des éclats, des brutalités, des
fantaisies, manifestations puériles qui sont inséparables de toute

insurrection. Et avec cela, jusque dans V Hugo, traînent pendant
longtemps des lambeaux de langage classique, des oripeaux d'élé-

gance banale; tous, même le maître, ont peine à dépouiller ce
vêtement suranné, fripé, qui se colle à leur pensée ''. Puis tout se

règle, et la transposition de la langue continue de s'opérer régu-
lièrement, par le moyen surtout des deux tempéraments les plus
livrés à la sensation : V. Hugo et Th. Gautier. Les vers, les périodes,
les couplets ne sont pas rares chez eux, où les mots ne représen-
tent plus aucune idée, absolument rien d'intellectuel, mais chez
l'un des frémissements de la sensibilité, ou des perceptions de
l'œil, chez l'autre seulement des perceptions de l'œil *.

Le dernier terme de celte transformation est la conversion du
mol abstrait en évocateur sensible. 11 est très réel que dans la

poésie contemporaine, les mots abstraits sont devenus un des
moyens les plus puissants de représentation des formes de la vie '

:

i. Hugo, Contemplations {Réponse à un acte d'accusation).

2. Ex. le style de Taine.

3. Feuilles d'automne, II (la Glaneuse), XIlI (au début), XVIII (au milieu). Voix
intérieures, XX VI II (passim). Notez, par ex., les étoiles des chars, pour les lanternes
[des voitures {F. d'aut., 35)

4. Cf. F d'aut., 34 : par habitude, par tradition, le poète s'astreint à commencer
et finir par une pensée : au reste les mots ne sont plus poar lui que des couleurs.

5. Ils servent à accuser plus vigoureusement la qualité de l'objet, l'accident sur
lequel l'artiste veut fixer notre regard. Maupassant s'est moqué du procédé, qui ne
doit pas se juger par l'abus (Préf. de Pierre et Jean).

Lanson. — Histoire de la Littérature française. 31
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on s'en ©et senri pour des effets larges, mais précis, d'une puissanr»^

singulière. Hien ne permet mieux de mesurer le chemin parcouru
I.os romantiques s'arrfHèrent au vocabulaire : ils l'éJargircnt

reintéf,'rèrent tous les éléments populaires et techniques que I

goùl classique avait exclus'. Ils groupèrent ces éléments avec 1'

anciens sans nul souci des traditions et des bienséances qui liaient

autrefois l'imagination : leurs images filreiit insolites, haidics,

déconcertantes. Mais ils respectèrent la syntaxe . sans purisme, ils

eurent soin d'être corrects. Ils déposèrent leurs sensations dans

les mêmes phrases, qui avaient contenu les idées des classiques

ils dressèrent exactement comme leurs devanciers l'appareil des

conjonctions et des relatifs, des propositions subordonnées et

coordonnées; ils composèrent selon les règles les groupes des

SMJets, des verbes et des régimes. V. Hugo se contentera longtemps

de multiplier les épithètes et les appositions : à la fm seulement,

dans les œuvres de la période postérieure à 1830, la notation

impressionniste, sans phrase faite, par juxtaposition de mots
expressifs, se rencontrera chez lui; et ce sera par exception *.

Parallèlement à la restauration de la beauté formelle de la langue

se poursuit celle de la versification '. A travers la grande variété

de rythmes que les romantiques innovent ou restaurent, on aper-

çoit que leurs préférences vont à l'octosyllabe et à l'alexandrin :

l'alexandrin, tantôt continu, tantôt assemblé en quatrains ou

sizains, tantôt alternant avec le vers de six ou de huit; ou bien

quatre alexandrins suivis d'un vers de huit; ou cinq alexandrins

suivis d'un vers de six; ou deux alexandrins, un vers de six ou de

huit, deux alexandrins encore suivis d'un vers de six ou de huit,

ces six vers formant une stance *, etc.; l'octosyllabe, tantôt dis-

posé en quatrains, sizains, dizains ou douzains, tantôt mêlé selon

diverses lois au vers de <}uatre ^ Mais en ce genre, la caractéris-

tique du premier âge romantique, que conservera V. Hugo dans

presque toute son œuvre, c'est, me semble-t-il, la préférence^minée
à l'harmonie sur la symétrie.

Les romantiques d'arrière-saisoa et les parnassiens sont revenus

1. Ils ont lenlé de faire revivre quelques archaïsmes. Th. Gautier s'applique k dir.î

vavrer pour blfsser.

2. Cf. Art d'être grand-père (Fenêtrea ouvertes. Le malin en dormanlt

3. A consulter : W. Tenint, la Prosodie de l'École moderne, 184i. Becq de Fou-

quières, Traité de vertification framaite, 1H79 G. Pellissier, Fs»ai» de litt con-

tpmpor'aiiie, 1893 (p. 117-157). Fapii.l, A7.V tiède {V. H^go, p. 237-5.5). M, Gram-

monl, te Ver* français. 1904. On »o reportera à ces éludes pour les exemples

que les liinile» de uet ouvrage ne me penneLlenl po» de donner.

4. Formules (le nombra dos syllabes étant représenté par le.« cliidresj • 19, 6, 18,

6. — 12. 8, 12, 8. — 12, 1-2, 12, 12, 8. — 12, 12, 12. 12, 18, 6. — 12, 18, 6, 12. 6, etc.

B. Formules : 8, 8, 4 «, 8. 4. — 8, 4, 8, 4. 8, 4. — Pour le vers de 6 syll. : 6, 4.

6, 4 et des iiualrains ou sizains. — Pour les vers de 7, de» sizains, des huilains, et

là forme : 7, 3, 7. 7. 3, 7 (IM.'.i/ de Unileau).
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aux formes fixes, unitaires, ou variées selon une loi constante.

C'est précisément ce que les premiers romantiques avaient fui. Ils

ont aimé les suites indéfinies d'alexandrins, ou les couplets iné-

gaux, pareils aux laisses de nos chansons de geste, mesurés par
l'idée ou l'inspiration '. V Hugo se plaît à changer le mètre dans
l'intérieur d'un poème . il fait alterner les vastes couplets alexan-

drins avec les strophes agiles de petits vers; et dans ces diverses

parties, aucune égalité, aucun souci de tomber sur un nombre
uniforme de vers ou de strophes *. Dans chaque pièce, et dans

chaque partie, la pensée est génératrice du rythme, qui s'y colle

étroitement, se resserrant, s'étendant, variant avec elle.

Lorsque l'on passe de Delille ou même de Casimir Delavigne à

Lamartine et Hugo, on sent d'abord une extrême différence, qui

ne tient pas à la structure du vers : car elle subsiste dans les vers

les plus classiques des Méditations ou des Feuilles d'automne. Le

vers de Lamartine et de Hugo chante. En dehors de toute modifi-

cation des règles de la versification, il y a là une différence consi-

dérable. De ce vers qui n'était plus qu'un mécanisme, une simple

loi de combinarson des mots pour produire, avec des difficultés en

plus, les mêmes effets qu'on cherchait dans la prose, de ce vers

atone, les romantiques ont fait une volupté de l'oreille. Us ont

rappelé les mots à leur fonction de sons, et dans la qualité de ces

sons ils ont cherché un caractère, une expression, un plaisir. Ils

ont assorti les sonorités aux sens, leurs successions et leurs rap-

ports aux mouvements et aux phases de la pensée : ils ont senti et

révélé la valeur sentimentale des syllabes graves ou aiguës, lourdes •

ou légères, traînantes" ou rapides.

Dans ce réveil des sonorités du vers, la rime a été reconstituée

pleine, riche, éclatante à la fois par le sens et par le son du mot
qui la porte : de sorte qu'elle est devenue pour eux l'élément pré-

pondérant du vers ^.

Ed réalité, ils ont pourtant donné tout autant d'importance au
rythme; et ils ont fait faire un progrès décisif à l'alexandrin. Ce
grand vers en était resté où Malherbe, puis Racine l'avaient laissé :

séparé en deux hémistiches égaux qui eux-mêmes, théoriquement,

se divisaient en deux éléments encore égaux, assemblé en disti-

ques que liait la rime *. Dans la pratique ce type trop carré et

/symétrique était voilé par de fréquents prolongements de la

1. Lamartine, ^o Méditation. Vigny, Moïse, etc. Hugo, Pensar, dudar ; Sagesse;
Ce qui se passait aux Feuillaiitin^g//^

2. Hugo, Navarin, Prière jff/^ous. Dicté après Juillet 1830, A la Colonne, etc.

I.amartioe, les Laboureurs dans Jocelyn.

3. Sainte-Beuve, la Rime. Th. de Banville, Traité de prosodie française (1872).

4. C'est Vénus
|
tout entière

|| à sa proie
| attachée. (Racine.)
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période, par d'aSsez fréquents déplacements ou aiïaiblissemeiils

de la césure, |)lus rarement par l'enjambement, La variété venait

surtout de l'inéinalité des éléments qui composaient chaque hémi-

stiche : tantôt une syllabe d'un côté et cinq de l'autre, ou deux et

quatre, ou quatre et deux, ou cinq et une; et d'un hémistiche à

l'autre, d'un vers à l'autre, le j,'roupement se taisait différemment.

Si dans un vers classique on lie le second élément du premier

hémistiche et le premier du second de façon à supprimer la césure

médiane par le sens, on obtient un vers qui se coupe en trois par-

ties, non plus en quatre.
' ~^'

N'avait-on — que Sénèque et moi — pour le séduire? (Racme.)

Toujours aimer — toujours souffrir — toujours mourir. (Corneille.)

Ce type, rare chez les classiques, déformation accidentelle de la

forme pure du vers, fut l'alexandrin romantique : il est composé
de trois éléments égaux (4-1-4 + 4), qui sont remplacés par des

éléments inégaux, de façon que la mesure ternaire subsiste'.

Jamais les romantiques n'abusèrent de ce vers : ils le mêlèrent

discrètement à l'alexandrin classique, pour le diversilier; ils le

ménagèrent précisément en raison des elTets qu'on en peut tirer.

Puis ils prolongèrent le sens de l'alexandrin dans une partie

du vers suivant, ils enjambèrent. Enfin, à l'aide des déplacements

de césure, des enjambements, ils assouplirent la période; ils évi-

tèrent le distique et le quatrain où lalexandriii classique retom-
bait comme de lui-même, et, par le mélange des phrases, jetant

ici un vers de sens complet, là ramassant une idée en moins d'un

vers, ailleurs arrêtant le développement grammatical au milieu,

aux trois quarts d'un vers, ils donnèrent à leurs alexandrins une

diversité de rythmes qui on décupla la puissance expressive. [C'est

par la phrase plutôt que par la facture du vers que Victtu-

Hugo renouvela la poésie dans ses premiers recueils, il construisit

de bonne heure de larges périodes rythmiques où les alexandrins,

ne se faisant plus sentir comme unités distinctes, se suivent dans

un mouvement continu dont l'uniformité est rompue par la diver-

sité des pauses et des accents. Il a soin de séparer par le sens les

vers qui riment ensemble dans les pièces en rimes plates, de façon

que chacune des deux rimes apparlienije à des membres dilTé-

renls de la phrase].

1. On trouve 3-1-5-1-4, '4-f-5-|-3;3 +i + 5, 0-|-6-l-4, 1 + 6 4. 5, etc.

Uo la flour, | de l'oiscnn r.haiilnnt,
|
du roo inucl. (3 -|- 5 -}- i)

Car partout
|
où l'oiseau vo

|
le, la chèvre y grimpe. (3 -J- 4 -f- 5)

On eutondail | aller et venir
| dans l'enfer, etc. (4 -|- 5 -j- 3)
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La transformation se fit plus lentement qu'on ne croit, quand on

se rappelle Vesca'ier-dérobé de Hernani et certaines gamineries

de Musset. C'étaient des pétards qu'on tirait pour cifarer les clas-

siques et les bourgeois. En réalité, il n'y eut de révolution rapide

qu'au théâtre, parce que le drame, violent et pittoresque, néces-

sitait la dislocation du vers • tout comme Racine dans les Plai-

deurs, Molière, dans les Fâcheux et ailleurs, avaient dû altérer

fortement le type classique. Hors du théâtre, le vers romantique

chante : mais sa structure reste presque classique. Le rythme

ternaire est rare; la dislocation, l'enjambement sont des effets

exceptionnels. Les alexandrins de Gautier sont romantiques par

la couleur, non par la structure interne. Hugo même, jusqu'en

1840, ne fait guère usage que des rythmes égaux du vers clas-

sique *

Ceux qui ont étudié le vers romantique ont pris leurs exem-

ples presque exclusivement dans les Châtiments et la Légende des

siècles : c'est là seulement en effet que le poète a dégagé tout à fait

ses rythmes originaux. Là sont les déplacements hardis de césure,

là les enjambements expressifs, les plus 'puissants surtout et les

plus audacieux, les enjambements d'adjectifs. Et voilà pourquoi

beaucoup de vieillards n'ont pu suivre le poète au delà des Rayom
et Ombres : jusque-là l'oreille habituée à la musique de Racine

pouvait ne pas trouver l'harmonie de Hugo trop discordante. 11

faut une autre éducation pour jouir des recueils suivants.

Dans leur recomposition de l'alexandrin, les romantiques, et

Hugo même, n'ont pas été jusqu'au bout de leur principe. Sup-
primant la césure de l'hémistiche, ils ont continué d'y exiger un
accent tonique, c'est-à-dire qu'ils ont continué de séparer le vers

pour l'oeil en deux parties égales, tandis que pour loreille ils le

coupaient en trois. Hs n'ont jamais consenti à faire tomber la

sixième syllabe du vers au milieu d'un mot, ce que leurs succes-

seurs ont pu faire sans grande difficulté, en conservant dans sa

pureté la forme rythmique qu'ils en avaient reçue.

Dans la double transformation de la langue et du vers, que je

viens de décrire sommairement, tous les romantiques n'ont pas eu
un rôle égal. Lamartine est trop amateur, Vigny trop penseur,

Musset trop mdifférent : Hugo et Gautier sont les grands ouvriers

de ce travail, Hugo surtout: mais^âùtier aussi, et Sainte-Beuve

à qui son sens critique faisait sentir la valeur de ,tous les détails

de facture dans l'œuvre "^d'art.

1. M. Pellissier évalue à un sur dix le nombre des vers romantiques dans V. Hugo
Pour la période antérieure à 1850, ii faut en rabattre sensiblement. — Pour les

enjambements, cf. Feuilles d'aut.. Il'
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2. LAMAUTINE.

Dans l'héritage de Chateaubriand, Alphonse de Lamartine '

recueillit le don des tristesses infinies. Mais elles se dépouillèrent

de toute amertume en passant par cette âme douce. Quand on

regarde dans quelles impressions s'écoula l'enfance de Lamartine,

on ne trouve rien autour de lui que d'aimable, de bon, de gra-

cieux, père, mère, sœurs; et pour cadre Milly, les coteaux du

Maçonnais. La terre natale lui est clémente, apaisante : elle lui

semble l'aimer, et il lui rend un fort amour. Il étudie chez l'abbé

Dumont, au petit séminaire de Belley, au lycée impérial de Lyon,

n'acquérant pas de lourde science, n'elleuillant pas une aussi de

SCS chères illusions. Il revient chez lui; il fait de grandes courses

à cheval, il rêve, il lit : les anciens, les Romains du moins, ne

l'attirent guère ; il y a trop de raison et de raisonnement chez

eux; il y a trop de réalité dans nos classiques; et La Fontaine

lui renvoie une trop laide image de la vie et de l'homme. Il

1. Biographie : Né en HOO à Màcon, élevé à Milly. Secrétaire d'ambassade k Flo-

rence (1821), il duDQa sa démission en 1830. Il s'était marié en 1822; il partit en
1832 avuc sa femme et sa fille pour un Voyage en Orient (Grèce, Syrie, Palestine,

Liban) qu'il a plus ou moins poétiquement raconté. Député en 1833, sans s'affilier

à aucun groupe, il est hcstile en général au gouvernement. En 184S, il fut quelque
temps chef du gouvernement provisoire. L'Empire le chassa de la politique. Il n'avait

jamais eu Je sens bourgeois do l'ordre, de l'économie-: il se trouva à soixante an»

ruiné et endollc. Il écrivit pour vivre, avec une intarissable abondance Le gou-
vernement impérial lui fit voter par les Chambres en 1867 la rente viagère d'un

capital de 500 000 francs. Il mourut on 1869 et fut enterré à Saint-Point.

Éditions : Méditations poétiques, ISiO, in- 13. Nouvelles Méditations, 1823. Bai-mo-
mes poétiques et religieuses, 1830. Voyage en Orient, souvenirs, impressions, pensées,

paysages, 1835, i vol. in-8. Jocelyn, 1836, 2 vol. in-8 La Cjiute d'un ange, 1838,

2 vol. in-8. Recueillements poétiques, 1839, in-d. Histoire des Girondins, 1847, 8 voL
in-8. Les Confidences, 18i9, in-S. Raphafl, 1849, io-8. Nouvelles Confidences, 1851, in-8,

Graziella, 18.V2, in-12. Œuvres ; 1860-63, 40 vol. in-S; Hachette, 23 vol in-S, et 37 vol.

in-16; Lemerre, 12 vol. in-16, 1885-87. Poésies inédites, publ p. Mlle Valentine de
Lamartine, 1873, in-8. Correspondance, publ. p. Mlle Valentine do Lamartine, 6 vol. in-8,

1872-7."j. — A consulter : E. Faiçuel, .\7.Y' siècle. Bruneticre, la Poésie de Latnartine, R.
des D. M., 15 août 1886. Evolution de la poésie lyrique, 3* leçon Hod, Lamartine (Class.

populaires). De Pomairols, Lamartine. 1890, in-8. J. Lemaitre, les Coulcniporains,
6° série, iii-lô, 1896. Ch. Alexandre, .Soiin'nirs sur Lamartine, 1884, in-12. Le baron
Cbamborand de Périssal, Lamartine inconnu, notes, lettres, documents inédits, sou-
venirs de famille. Pion, 1891. F. Reyssié, la Jeunesse de lAimartine d'après des
documents nouveaux et des lettres Inédites, Ilaohultfe, 1891. A. Kranc(!, l'ICloire de
Lnmarline. Champion, 1893, E. Deschanel, Lamartine, 2 vol. in-lS, C. I-évy, 1893-

Lettres à Lamartine, publ. p. Mlle V de Lamartine, in-12, C. Lévy, 1892. É. Zyromsky,
Lamartine, poète lyrique, 1898. 0"entin-Ba«chart, Lamartine homme politique. 2vol.,
l.>n:J elsriiv. L. HtiaUé, Lamartine de II>I6 à JSSO, \9()6. R. Doumio, Lettres d'Elvtrt
il Lamuitinc, 1906.
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aime les ardents, les tendres, les indisciplinés •. et les tristes qui

voient tout en beau en pleurant sur tout II s'exalte datis la

Bible et s'attendrit dans Paul et Virginie. Un voyage à Naples

f-n'lSii, un séjour aux gardes du corps en 1814, des excursions

en Savoie et dans les Alpes, et le voici aux eaux d'Aix en 1810 :

là il fait la connaissance de Mme Charles, la jeune femme d'un

vieux physicien, phtisique et nerveuse, point vaporeuse ni exal-

tée, semble-t-il, charmante « avec ses bandeaux noirs et ses

beaux yeux battus »; elle mourut en 1818, chrétienne, le crucifix

aux mains. Voilà celle qui fut Elvlre, la figure de rêve autour de

laquelle se ramassèrent les plus profondes impressions, les plus

fiévreuses aspirations, les plus languissantes mélancolies de La-

martine. De cet amour éphémère, si vite rompu par la mort, et

des états de sensibilité qu'il détermina, sortit le recueil des Pre-

mières Méditations '^ (1820.).-

Ni dans la langue, ni dans le vers, ni dans les thèmes, il n'y

avait là rien de bien nouveau. Ce qui était nouveau, c'était cette

intense spontanéité, cette sincérité qui, à chaque page, découvrait

l'homme. On sentait que ce n'était pas là un ouvrage d'écrivain.

Lamartine, en effet, ne voulut jamais être ua/jomme de lettres :

non par dédain d'aristocrate, mais par respect de son âme. Il fut

poète, comme plus tard orateur et homme d'État, par inspiration,

par besoin du cœur : ce fut une fonction de sa vie morale, d'en-

noblir par le vers ses émotions intimes; jamais il ne voulut en

faire un exercice professionnel, jamais même un pur jeu d'artiste.

Ni gagne-pain ^, ni amusement, sa poésie fut l'épanchement néces-

saire d'une âme noble, belle et, si j'ose dire, fondante.

Et voilà pourquoi cette poésie fut si peu travaillée. Il se soula-

geait, se complétait en créant son œuvre; et il se trouvait doué
par malheur d'une facilité qui le dispensait de l'effort. Il improvi-

sait trop brillamment pour revenir sur ses improvisations : elles

satisfaisaient pleinement à son besoin. Il ne se sentait pas sollicité

à faire ce dur labeur de gratte-papier, à enlever patiemment, dou-

loureusement, les négligences, incorrections, longueurs, répétitions,

monotonie, prosaïsme ^
: toutes les inégahlés de l'œuvre n'étaient-

elles pas, elles aussi, des produits spontanés de son âme? Par ce

1. A noter le titre, qui mettait ces poèmes hors des genres consacrés, définis, figés,

et laissait toute indépendance au poète. De la littérature mystique, le mot avait été

appliqué par Malebrancbe à la philosophie ; plus récemment Volney avait qualifié

ses Buines de méditation. Par ce mot Lamartine signalait l'intimité de sa poésie.

2. Il ne donna guère aux libraires, dans sa besogneuse vieillesse, que de la prose.

3. Quand le sentiment ne le soulève pas, Lamartine versifie dans le style de la

Henriade, dit M. Faguet; dans le style de Delille, dit M, Guyau. Ils ont tous les,

deux raison.
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laisser-aller «jiii u est au loml que la volupté paresseuse d'une ;\nie

Trop richement douée, il priva ses vers de la souveraine perlection :

il a compiomis son nom et leur durée, et s'est exposé à n'être que
le délicieux berceur des molles somnolences.

J'ourUint c'est un {,'rand poète, le plus naturel des poètes, le plus

poète, si la poésie est essentiellement le sentiment. Ce vaporeux,

cette indétermination, qu'on trouve chez lui, cela vient justement
<1e ce qu'il rend surtout le sentiment, autant que possible épuré

des idées, des perceptions, des faits, qui le produisent ou l'accom-

pagnent chez tous les hommes. Et cette épuration se l'ait sponta-

nément en lui, par un instinct, une loi de sa nature : il est la

poésie absolue; ni penseur, ni peintre, ni historien. Ce n'est pas

qu'il ne sache comprendre, ref^arder, raconter '; mais je tâche de

saisir ici la disposition fondamentale de son àme.
Elle apparut dès les premières Mi^ditations : c'était un llux égal

t large de poésie élégiaque, délicate, élevée, gracieusement, non-

'halamment et profondément mélancolique. On y lisait les impres-

sions, comme les vibrations et les colorations successives d'une

;ime tendre et noble. Pas un paysage arrêté; pas un fait précis.

Lisons VIsolement : une montagne, un vieux chêne, un fleuve, un

lac, des bois, une église gothique, un crépuscule, un angélus, où
situer tout cela dans l'univers? Dans la suite,

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé :

quel est cet être? Par quel lien tenait-il l'àme du poète? Ni hora

de lui, ni en lui, il ne nous montre rien : rien que sa profonde

désespérance, et ses aspirations vagues vers un lieu qui n'a pas de

nom. Dans le Lac, une barque, un couple : où? qui? On n'apprend

rien c[ue le sentiment du poète : « Hélas sur nos amours qui durent

peu! sur nous qui durons peu! airrrons donc, aimons vite. » Et

ainsi do toutes les pièces : ont-elles un sujet? Il s'enfonce dans

une brume légère et brillante, qui noie tout. Tout ce qui est c<-

constance, réalité, forme visible de iétre s'efface : chaque Méditnlion

n'est guère qu'un soupir, et Lamartine gagne cette gageure impos-

sible d'établir par des mots outre son lecteur inconnu et lui ces

intimes communications qui se formenf dans la vie rée'.'e par le

silence entre deux âmes sœurs. De là, la pénétration singulière

de cette pensée presque immaléi-ielle.

1. Il csl capable d'idées, capable même de cunoaissancc exar.le. Mais h l'ordi-

naire, il ne se soucie pas d'élre exact. Lorsqu'il parle de lui, bd prose, il rêve eDCore

el poélise : faits, lieux, dates, il brouille tout. Il faut croire à ses vers qui coulent

de soD Âme, el se déQer de sa prose qui prétend nous iostruire de su vie.



LA POÉSIE ROMANTIQUE. 951

De ces engourdissements exquis, de ces délicieuses lassitudes,

de ces soupirs suaves, on peut faire un chef-d'œuvre : est-il pos-

sible de le recommencer? Ce fut la question qui se posa pour

Lamartine. 11 berça ses douleurs encore et murmura ses torpeurs

dans quelques Nouvelles Méditations, et puis dans quelques Ha?'-

monies : mais il sentit lui-même le besoin de trouver autre chose :

si peu de corps ou d'idée qu'il fallût à son sentiment, il en fallait

pourtant. Il s'arrêta au problème imprécis par excellence : qu'est-

ce que l'homme? L'amour l'y mena : c'est dans l'amour qu'il sent

l'homme éphémère, par le sujet et par l'objet. Mort, immortalité,

Providence, optimisme universel, louanges de Dieu, spiritualisme

platonicien et christianisme diffus : voilà dès les Premières Médi-

tations les notions et les tendances qui fournissent la molle et vaste

charpente de plusieurs poèmes. Lamartine ne voit guère le mal
dans l'ordre naturel :

Tout est bien, tout est bon, tout est grand à sa place '.

La nature donc n'a rien qui le blesse : elle « est là qui l'invite et

qui l'aime ». C'est qu'il y voit l'image de la Providence. De cette

religiosité, et du commentaire éperdument confiant de la parole,

Cœli enarrant Dei gloriam, il remplira ses Harmonies.

Par là il s'achemina vers la poésie philosophique; il y fut poussé
par une influence générale qui porta tous les nobles esprits de ce

temps à souffrir, à espérer, à vivre enfin pour l'humanité tout entière:

un large courant d'amour_ social se répandit après 1830 dans la

littérature. Puis Lamartine sentit le besoin d'objectiver son senti-

ment : du lyrisme personnel il tâcha de passer à l'épopée symboli-
L.que, où les émotions d'ordre universel se dépouillent des expressions

[trop directement subjectives de l'élégie ou de l'ode, et s'élargissent

;n s'apaisant. Vigny lui avait montré la voie : il s'y engagea ^ hardi-

tment, et lit Jocelyn et la Chute d'un ange. Ce sont comme deux
tfragments, le terme et le début, d'une immense épopée spiritua-

lliste sur la destinée humaine; la huitième vision de la Chute d'un
[ange nous explique la conception du poète : l'homme fait sa des-

jtinée, monte ou descend par son propre mérite, supprime le mal
[en s'élevant à Dieu, raison de l'être, et terme de l'aspiration de
Houte créature.

La Chute d'un ange offre bien des longueurs; Jocelyn aussi, mais
elles y sont racljetées par de grandes beautés. L'idée, c'est cette

1. 2" Méd.
2. Il s'y élait essayé dans la Mort de Socrate (1823), récit platonicien, parfois

incohérent, souvent admirable, et dans le Dernier Chant de ChUde-Uarold (1825), oii

il a tiré le héros révolté de Byron vers sa propre ressemblance.
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ascension de Idme humaine vers Dieu par la douleur librement

acceplée : Jocelyn se fait prêtre sans vocatiun pour doter sa su-ur,

soulTre d'un douloureux amour qui entre en lui par surprise au

bout d'un dévouement généreux, sacrifie ce pur amour au devoir

que son premier sacrifice lui a imposé; toute sa vie est limmo-
lalion des légitimes désirs, des belles passions de son cœur; mais

il trouve au bout de cette continuelle immolation la paix sereine

et l'engourdissement délicieux.

Un incurable optimisme emplit ce poème : tout passe, et nous

passons; nous souiïrons, nous saignons; et la nature est impas-

sible. Rien ne blesse Lamartine ; il aime, il admire, il croit; tout

est harmonie et beauté '. Le mal et la laideur n'existent que pour
l'esprit qui ne sait pas, pour l'œil qui ne voit pas : amsi va-t-il,

imprégnant la nature et l'humanité des couleurs splendides de son

ùme. Nul ne fut mieux l'ail pour chanter l'hymne de l'espérance;

et l'on ne peut s'étonner des accents que firent entendre son élo-

quence et sa poésie, lorsqu'il éleva jusqu'à lui nos misères socia-

les et nos inquiétudes politiques. 11 chanta, avec plus de force

et de fougue qu'on n'aurait cru, les grandes idées démocratiques,

la fraternité des peuples, le cosmopolilisme humanitaire^ et c'est

ainsi qu'aux premiers jours de 1848 il fut inaitre de la France :

il- en exprimait loiiles les illusions naïvement généreuses, en lais-

sant tomber sur les foules les consolantes idées dont il avait tou-

jours vécu.

Mais il laut bien reconnaître que cet optimisme a besoin de vague

pour subsister : à trop rigoureusement analyser les idées, à regarder

de trop près la nature, il faut que le désenchantement, que le pes-

simisme apparaissent; et la ressource suprême de l'optimisme,

c est d'abandonner ce monde et cette vie au maj, pour s'attacher

aux infinies compensations que la foi chrétienne promet. Lamar-
tine n'a pas voulu sacrilier le présent ni l'univers : il a tout effacé

en idéalisant tout; il n'a mis la beauté partout qu'en émoussant

le caractère.

Là est la cause de l'impression que donnent les paysages de

Joceli/n. Ce n'est plus l'extrême simplification des MihUtalions, cette

élimination de l'accident et de l'individuel, pour ne laisser paraître

qu'une sorte de type irréel et universel des choses, support du sen-

timent pur. Ici Lamartine a voulu peindre : il a prodigué les cou-

leurs, et ses descriptions pourtant ne sortent pas. Klles ne s'orga-

nisent pas en tableaux. Je ne vois pas ces Alpes 2, neigeuses ou

fleuries; dans l'ample écoulement de la poésie, mon impression

1. Cr. Jocelyn. V' époqud) ùtédil. S*.

9. Jocelyn. 4° épuqua.
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reste indécise, et si j'essaie de fixer en visions ces formes, ces

teintes, celte lumière, ces mouvements, ces bruits, je ne sens

qu'une confusion fatigante ; les objets me fuient. Mais j'entends

la voix d'une âme qui chante à l'occasion de ces objets : elle ne

me les montre pas, elle se montre par eux à moi, et le paysage est

un hymne. C'est ce que vous trouverez encore dans cette Neuvième

Époque de Jocolyn qui, k elle seule, serait un des plus beaux poèmes

de noire langue : l'épisode des Laboureurs n'est pas un tableau de

la vie rustique, c'esi une ode magnifique au travail, distribuée

largement en six couplets d'alexandrins, qui alternent avec des

strophes lyriques; la continuité sereine et forte du travail cham-
pêtre est partagée par le poète en six moments, où son regard se

pose sur l'effort des hommes; et, embrassant d'une vue leur œuvre,

son âme s'envole aussitôt dans la méditation ou la prière. En réa-

lité, Lamartine est impuissant (par indifférence peut-être) à objec-

tiver même sa sensation du monde extérieur : sa description reste

toute subjective, toute lyrique, musicale plutôt que pittoresque, son

de l'âme au choc des choses plutôt que réfraction des choses au

travers de l'âme.

Et voilà le secret du retour de faveur dont il est l'objet depuis

quelques années. Sa tristesse vaporeuse, son symbolisme imprécis,

son irfflnçible__idéal isrqjg devaient tenter les jeunes gens après la

violente objectivité de certains naturalistes, comme ses rythmes
flottants, ses molles harmonies, ses nappes de poésie lentement

étalées devaient caresser les sens endoloris par les vers métalliques,

aux arêtes nettes, de certains Parnassiens; son frottis léger et bru-

meux reposait des couleurs éclatantes et des durs reliefs.

3. ALFRED DE VIGNY.

Le comte Alfred de Vigny •, d'une maison de Beauce qu'il ima-

t. Biographie : Le comte A. de Vigny, né en 1797 à Loches, fut nommé en 1814
sous-lieutenant aux gendarmes rouges, et mis en 1815 dans la garde à pied. 11

donna sa démission en 1828. Assez indifférent à la politique, et dédaigneux des hommes
politiques, il eut pourtant un moment, après 1830, 1 idée d entrer dans la diplomatie,
et il fut candidat à la députation en 1848. 11 fut reçu â l'Académie en 1846 par
M. Mole, qui lui fit une des plus injurieuses réponses que jamais récipiendaire ail

subies. 11 mourut en 1863. — Éditions : Poèmes, 182-2, Èloa, 1824 ; Poèmes antiques
et modernes, 1826;, les Destinées, 1864; Journal d'un poète, 1867, M. Lévy. Œuvres
complètes, C. Lévy, in-8, 6 vol., in-I8, 5 vol., Lemerre, 8 vol. in-16, 1883-85 Carres-
pondance d'Alfred de Vigny, p. p. E. Sakellaridès, 1905. Heleha, réimpp. par Estéve,
1907. — A consulter • Faguet, XIX' Siècle. Brunetière, Évolution de la po(sie
lyrique, 9" leçon; Guyau, l'Art au point de vue sociologique; A France, A de
Viijny, 1868; Dorison, A. de Vigny, poète philosop/ie, 1891; Un Symbole social, 1S93
M. Paléologue, A de Vigny {col\ des Gr. Ecr fr.), 1891. Spœlberoh de Lovenjoul.
Lui>d'~ d'un chercheur, 1894. L. Séohé, A de Vig?iy et son temps, s. d.
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(-'iiiait plus ancienne el plus illustre qu'elle n'était, commença à

écrire si-s poèmes en 1815, étant lieulciianl aux j^ardes. Il puMia
un petit recueil eu 1822. Il le remania, le compléta en 182(), en

1829 et en 1837. Puis il lâcha de loin en loin <iiii-N|ucs pièces, qui

formèrent avec trois ou quatre autres le recufi! posllinme des /'cs-

tinêrs (18()i) : en tout, une trentaine de pDemes, (luï'nëïiiienl en un
petit volume. Quarante années s'ecoulent entre Moïse et la conclu-

sion du Mont des Oliviers; nous pouvons cependant rarriasser

toute l'œuvre de Vigny en une seule étude : la philosophie des

Destinées est déjà dans les poèmes bibliques de 1822 el 182G El le

pire contresens qu'on pourrait l'aiie serait de chercher dans les

faits de sa vie silencieuse l'explication de son œuvre. Ce que la vie

lui a donné ou ôtè ne lui a pas dicté ses vers, mais bien plutôt ses

vers ont décidé de quelle façon la vie, bonne ou duiiej^l'afleclait :

'ses "vers, c'est-à-dire le moi profojuLei iaaltèraljîé dont les^ vers

étaîént^îa conjîcrence.

Confidence hautaine et discrète, s'il en fut. « Personne n'a vécu

dans la familiarité de M. Alfred de Vigny », disait-on à l'Académie '
;

s'il en excluait ses amis, ce n'était pas pour y admettre le public,

el laisser déborder son cœur dans ses livres. Ce poète lyrique, un
des trois ou quatre grands de notre siècle, n'a presquejamais parlé

de lui. 11 y a quelque chose de singulier dans son cas : il compte
comme un génie lyrique, et il a toujours employé les formes

impersoimelles de la littérature. Il a écrit des romans : Cinq-Mars

(1826), oîi l'histoire embrouille b symbole, et où le symbole fausse

l'histoire, hariolage romantique de psychologie insufiisanle, de

description trop littéraire, et de mélodrame brutal, S^ci/o (1832),

Seivilude el grandeur militaire (1835J, où se trouvent des récits

poignants et sobres, dignes pendants des poèmes; il a composé
des drames : un Othello (1829), une Mar(JchaleM'Ancr£ (1830) et

ce Chatterton surtout (1835), si sobrement pathétique, dont je

ferais volontiers le chef-d'œuvre du théâtre romantique. Comme
toutes ces formes narratives et dramatiques lui servaient à enfer-

mer, à révéler son intime état de soulfrance ou de volonté, ainsi

ses poèmes, où il semblait devoir s'exprimer plus directement,

ne sont lyriques aussi que par l'émotion subjective qui les a fait

germer : ce sont dos jégendesmystiques, des contes, ép^iquç^, des

'écits drainaliques. Partout le poète prend un qbjfit iiors-deJui pour

diriger notre émotion; il lait élection d'un héros, Moïse, un loup,

Jésus, une bouteille que l'océan jette au rivage. 11 n'y a guère que

deux ou trois pièces où il s'exprime sans l'aide d'une fiction.

Est-ce pour se dérober, par orgueil ou timidité? n'est-ce pas

1, Au successeur de Vigny, M. C. Uoucet.
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plutôt qu'il n'y a de réel, de précieux pour lui que sa pensée,

détachée des accidents de sa personne et de sa fortune? Il la

recueille toute pure dans des symboles où elle transparaît.

Le fond de Vigny, c'est la solitude et la détresse amère qui

accompagne le sentiment de la solitude '. La vie aggrava cette

solitude et cette amertume : mais à vingt- cinq ans il se sentait

déjà solitaire, et souffrait. Il n'avait pas la ressource de la fuite

dans le rêve comme Chateaubriand : il manquait d'imagination

et d'égoïsme. Et il avait l'intelligence : de tous nos romantiques,
Vigny est le plus, peut-être le seul penseur. Il n'a pas construit

de système, mais il a disposé dans ses romans, ses drames, ses

poèmes, son Journal intime, toutes les pièces d'un système original

et triste.

Il est seul : il sent les horfimes indifférents, ou hostiles, la nature '

froide, impassible, dédaigneusement belle ^, les cieux immenses
et déserts : Dieu, s'il existe, muet, aveugle et sourd au cri des

créatures ^. Le Père éternel, le Dieu consolateur, n'est pas : s'il y a
un jour du jugement, ce sera le jour où Dieu viendra se justifier

devant ceux qu'il a dévoués au mal par la loi de la vie.

Car « il n'y a que le mal qui soit pur et sans mélange de bien.

Le bien est toujours mêlé de mal. L'extrême mal ne fait pas de
bien. » Il y a du Pascal dans Vigny, un Pascal venu très tard,

quand le jansénisme et peut-être toute la religion ne guérissent

plus *.

Tout ce qui est souffre; tout ce qui est supérieur souffre supé- \

rieurement. Le génie, qu'il s'appelle Moïse ou Chatterton, a un '

privilège de souffrance. Que faire donc? « Il est bon et salutaire

de n'avoir aucune espérance.... Un désespoir paisible, sans convul-
sion de colère et sans reproche au ciel, est la sagesse même. »

Le juste opposera le dédain à l'absence

Et ne répondra plus que par un froid silence

Au silence éternel de la divinité s.

Est-ce une bravade, un défi jeté au ciel? Non; il y a là plus que
de l'orgueil : c'est de l'honneur. Ce sentiment de l'honneur enno-
blissait à ses yeux la servitude militaire; et il a aimé à dire ce

1. Moïse. 1822.

2. La Maison du berger. — Le symbole de celte pièce paraît suggéré par une
phrase de Chateaubriand, Martyrs, 1 X.

3. Mont des Oliviers.

i On lit encore dans son Journal ; « Je sens sur ma tète le poids d'une condam-
nation que je subis toujours, Seigneur! mais ignorant les fautes et le procès, -,e subis
ma prison. J'y tresse de la paille, pour oublier » C'est le diver'issemcnt de Pascal.

f>. Mont (les Oliviers,
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qu'il voyait tlans l'obéissance passive. Le soldat obéit à un com-
mandcmoiit venu d'en liant, qui pt'iil être absurde, inique, cruel,

qu'il peut ne pas comprendre : il obt'-it, il tue, ou se fuit tuer, sans

rien dire. Toute sa vie est rt^signution et ahiégalion. L'n comman-
dement pareil pèse sur nous : l'bonneur est de se taire, et de subir :

Fais énergiquement la longue et lourde tâche,

Puis après

.... Souffre et meurs sans parler *.

L'honneur du soldat est le type de la noblesse morale : il enseigne

à apir pour une idée, qui nous dépasse, pour un bien qui n'est

pas le nôtre. Il drtsse toutes les fières vertus, toutes les hautes

croyances, dans le vide.

Vigny a observé souvent la naïveté, la candeur, la tendresse,

le dévouement de ces âmes rudes que broie la discipline. Il y
retrouvait un autre principe directeur et consolateur, qu'il énon-

çait dès ses premiers essais : l'amour, ayant pour essence la pitié,

pour effet le sacrifice. La nature n'a pas besoin d'amour; elle est

insensible : ce qui passe et ce qui pleure a besoin d'amour.

Aimez ce que jamais on ne verra deux fois...

J'aime la majesté des souITrances humaines '.

Ainsi un obscur soldat promène à travers tous les champs de

bataille de l'Empire une pauvre folle dont il a fusillé le mari; il se

dévoue par pitié à celle que par devoir il a désespérée. Ainsi Eloa

aime Satan, l'innocence se dévoue au péché, parce que, comme dit

W. Faguet, « pour l'innocence le péché n'est que le plus grand dos

malheurs ». L'homme est plus grand que Dieu, car l'homme, au

moins, peut se donner et mourir pour ce qu'il aime.

Un stoïcisme actif et tendre, voilà où aboutit le pessimisme

de Vigny. Il se dit que tout cet effort, toute cette bonté, toute

cette pensée ne seront pas en vain. Il croit au règne dujy/r

esprit, et ce règne se prépare par Vt'crit ». 11 lègue,~fier~éFrâssé-

rcné, son œuvre à l'attention de la postérité, au moment même
où il va s'en aller en Dieu ou au néant. Il a écrit d'abord pour

amuser l'ennui de sa prison, puis pour illuminer l'humanité.

Celte pensée grave et profonde germa parfois en poèmes doni

une dizaine sont égaux à tous les chefs-d'œuvre . Pour l'ex-

1. Mort du loup. — Byron a sugpéré ce symbole (Childe ilarold, iv, 21.)

2. Maison du berger, byron disait nu conlrniro : « J'ai pitié de loi, qui aime.i i-e

qui doit péril-. > (Lucifer, dans Caln, il, 2.)

3. L'Esprit pur. La ISoutcille à la mer est aussi un aclo de foi aux idée*

<t. Aux poèmes déjà nianlioDnés ajouter la Colère de Samion.
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primer, il créa (à peu près en même temps qu'Emile Deschamps)

la forme du Poème; et, classant ses Poèmes, il fit un livre mystique,

un livre anlique (Biblique, Homérique), un livre moderne : ne voit-

on pas là le modèle et l'esquisse d'une Légende des s?èc/es? Et ainsi,

dans le chef-d'œuvre où il se renouvela, Hugo reprenait les traces

de Vigny.

Chaque poème est né d'une image : un livre qu'on publie, c'est

une bouteille jetée à la mer. L'image se développe, s'assimile tous

les éléments qui peuvent la compléter, s'organise, devient une

réaUté vivante, qui reste le symbole d'une pensée profonde. La
composition est sévère, de proportions très calculées, de coupe

et de structure soigneusement étudiées; le développement est d'une

sobriété puissante : les images, choisies, précises, fortes, sortent

en pleine lumière; Vigny a l'expression pittoresque, qui dessine

de vastes paysages avec ampleur et netteté : voyez-le nous mener
au haut d'une montagne d'où

Les grands pays muets longuement s'étendront.

Ce n'est qu'un trait : voulez-vous le tableau? Lisez l'admirable

début de Moise, toute la Terre Promise vue du Nébo. Cela est d'un

éclat sobre, dont nulle orgie de couleurs n'égalerait l'impression.

Vigny n'avait pas précisément le génie de l'écrivain. La rareté

même de sa production poétique suffirait à nous mettre en défiance

sur la richesse de son invention verbale. Où il est médiocre, il

rappelle Delille. Il a l'expression maigre, un peu terne, fibreuse,

si je puis dire, plutôt que nerveuse, ou fâcheusement élégante,

partout où la pensée et le sentiment ne sont pas de premier
ordre. Mais que la pensée soit haute, le sentiment puissant,

l'expression s'enlève, acquiert une plénitude, une beauté incom-
parables. On peut dire que chez Vigny le penseur crée à chaque
instant l'écrivain.

4. VICTOR HUGO AVANT 1850.

Lamartine ne daignait, Vigny ne pouvait faire .un chef d'école.

Hugo ' avait, pour ce rôle, puissance et volonté. 11 avait l'orgueil

adroit, l'art d'imposer, son génie, de le présenter en beau jour.

Moins sensible que Lamartine, moins penseur que Vigny, il avait

la féconditéj^ le labeur acharné, la création incessante gui écrasait

1. Pour la biographie et bibliographie, cf. p. 105t.
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à la fois le public et les vanités rivales. Il multipliait sa pensée
par une invention verbale <i l'aide de laquelle son immense per-

sonnalité occupait toutes les avenues de la littérature.

Entre l'élégie de Lamartine et la philosophie de Vi«ny, dès quil

fut décidé à être romantique, il (il éclater le propre ei sensible

caractère du romantisme français : c'était de faire de la poésie

une forme, et la peinture des formes. Il emplit ses vers de sensa-

tions, et ses vers mêmes, colorés et sonores, furent des sensations.

Malgré la prétention annoncée déjà de rétablir la vérité dans l'art,

Hugo rêva d'abord plutôt qu'il ne vit, et de fragments d'images
ajustés, complétés, agrandis par sa fantaisie, il construisit un
monde (1829); il fit un Orient prestigieu.x, n'ayant vu que l'Es-

pagne en son enfance '. Mais il utilisait, comme il lit toujours,

l'actualité : actualité littéraire du romancero, actualité politique

de la guerre de l'indépendance grecque. D'inspiration personnelle,

de sentiment original et profond, il n'y en a guère plus dans ces

étincelantes Orientales que dans les Odes : l'intensité des images,
la puissance des rythmes firent, avec raison, le succès du livre.

Dans une dernière pièce l'auteur dénonçait lui-même la fantaisie

créatrice tie sa poésie, il disait adieu à son beau rêve d'Asie, et

remisait pour ainsi dire tout le bibelot oriental qu'il avait déballé :

il annonçait une poésie plus intime et plus personnelle. Novembre
était déjà une Feuille d'automne.

Les Feuilles d'automne (1831) contiennent les pièces qui corres-

pondent peut-être le mieux à la sensibilité intime du poète :

c'est la sensibilité d'une nature saine et solide, très suffisamment
satisfaite par la vie bourgeoise et domestique. Point de mélanco-
lies maladives, point de passions orageuses, point d'inquiétudes

douloureuses. Le poète parle avec effusion, avec amour des

enfants : ils sont le pivot de sa conception sentimentale de la

famille. Il parle avec attendrissement de son père, et de lui-même.
Souvent l'émotion, très douce, s'atténue au point que la poésie

retournerait au ton de l'épilre classique, n'étaient l'ampleur sonore

des vers et la splendeur rayonnante des images. Visiblement, le

sentiment, dans cette àme robustement équilibrée^ n'est pas une
source suffisante de poésie; et son débit ne suffit pas à emplir les

formes que préparé incessa'mmeiit l'imagination. Le poète se laisse

aller à causer, là où le sentiment ne l'emporte pas, et ainsi se

fait le passage, indiqué déjà dans les Feuilles d'automne, vers un
lyrisme moins subjectif et plus universel. Il va se faire écho : il

1. Plusieurs des Orientales ne sont au rest» que des espagnoles : un: uème est uao
espagnole de Paris (Faotômes).
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va refléter en ses vers, mais immensément agrandis et parés, les

sujets d'actualité; il prendra son thème dans les inquiétudes jour-

nalières de ropinion publique; cest ainsi qu'il se donnera mis-

'^ion de prêcher

Napoléon, ce dieu dont tu seras le prêtre.

Il fera effort pour être la pensée du siècle : il battra puissamment
l'air autour des grands problèmes, des lieux communs éternels,

il nous étourdira d'un froissement tumultueux de métaphores et

de symboles. 11 s'essaie encore gauchement à la poésie « vision-

naire », sans y réussir aussi bien que dans certaines amplifications

largement touchantes où il enseigne la charité, celle qui aime et

celle qui donne. En même temps, il fait quelques études pitto-

resiiues d'après nature : lâchant l'ombre de l'Asie pour la réalité

prochaine, il nous donne des paysages parisiens, des bords de

Bièvre, des soleils couchants; ailleurs il indique l'usage qu'il fera

plus tard de la nature pour l'expression symbolique de l'idée *.

Les Feuilles d'automne se terminent par une promesse de poésie

satirique, que tient la première moitié des Chants du crépuscule

(1833). Un bal de l'Hôlel de Ville, un vote de la Chambre, un
suicide, le tombeau de Napoléon I*^'', Napoléon II, la Pologne, voilà

sur quoi se déchaîne le puissant souffle du poète : demi-jour-

naliste et demi-prophète, il s'évertue à juger, à prédire ou mau-
dire; il travaille visiblement à transformer la vieille satire en
satire lyrique et apocalyptique ^. Il obtient de saisissants effets de
contraste par l'irréalité fantastique du sujet général et par la tri-

vialité réaliste de certains -détails. La seconde partie du recueil,

plus intime, nous offre un peu de pittoresque avec beaucoup
d'amour ou d'amicale affection : aucun sentiment bien profond

ni original, une virtuosité souvent exquise d'expression. Ce qu'il

y a de plus caractéristique, est l'allégorie large de la Cloche.

Les Voix intérieures mêlent toutes les inspirations des deux
recueils précédents : pensives méditations sur les faits du jour,

délicieux appels à l'enfance, banales leçons aux épicuriens et aux
riches, paysages précis et pittoresques, graves consultations sur le

mal du siècle. Mais ici apparaît le premier chef-d'œuvre du sym-
bolisme de- Hugo : la Vache. Ce n'est pas une action comme chez

Vigny, c'est un tableau que V. Hugo nous présente, un tableau qui

se suffirait à lui-même par son immédiate objectivité, mais au

1. Pan.
2. Noces et festins; VAurore.
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travers duquel le poclc mms lait surgir queliiue vasle conceptioa
de sa pliilosoj)liie peisoiitielle.

Les lliyons et les Uinbics (184U) nous offronl un pareil mélange.

Ce recueil nous fait rélro^'r.uler jusqu'aux Orientales ou aux Bal-

lades par certaines pièces; d'autres font pressentir la grande
inspiration humanitaire des Mis('mlilcs* . Car le poète, plus que
jamais, aflirme sa mission : il est l'étoile qui guide les peuples

vers l'avenir. 11 se remet à prêcher sur les événements du jour,

tantôt gravement moral, ou amèrement satirique, et penché sur

les petitesses du monde. Çà et là quelques chefs-d'u'uvre : des

souvenirs des Feuillantines, charmants de pittoresque ému; la

Tristesse d'Otympio, si paisible en somme et si peu désespérée

dans l'antithèse de nos joies éphémères et de réternelle impassi-

bilité de la nature, presque consolée par le déploiement

des formes magnifiques
Que la nature prend dans les champs pacifiques,

et surtout par rinépuisable douceur du souvenir, enRn cette

fantaisie. Écrit sur lu vitre d'une fenêtre flamande où l'artiste se

plait à montrer par un court et triomphal exemple ce que son

imagination sait l'aire des mois et du r) tlime.

Après 18iO, le poète se tail pour treize ans. Incertitude dans
l'inspiration, maîtrise de_lajaj^ture, réelle mais élioile sensibilité,

inaptitude et préletilion à penser, puissance de suggestion et

d'ébranlement, don des sensations originales et précises, don
d'agrandissement fantastique de la sensation réelle, voilà ce que le

poète a révélé jusqu'ici. Il a fait assez pour étie un maître :

aujourd'hui que nous voyons se dérouler toute son œuvre, nous
apercevons qu'il tâtonne encore et cherche ses voies. 11 n'est pas

encore la voix du peuple : il n'a pas encore capté, pour remplir sa

poésie, un des grands courants du siècle. De catholique légitimiste

il est devenu libéral : mais à peine le souflle démocratique de 1830

l'a-t-il eflleuré : ses instincts humanitaires restent hésitants, sus-

pendus, épars; il s'est laissé attachera la dynastie de Juillet, il a

accepté d'être pair de France. Eu 1848, sous la Hépublique, il

fera bonne tigure à droite, soutenant d'abord le prince Louis

Bonaparte : il viendra à l'idée républicaine et démocratique très

tard, presque à la dernière heure, en 18jO. Alors il tient l'inspira-

tion qu'il lui faut pour soutenir sou imagination et pour être par

surcroit l'idole d'un peuple pendant trente ans.

i. Les /Jeux (jiiitares, Rencontre. Et Oceano nox est l'abstraction gcntimcDlalo qui

dovioudra le récit épiqiio des Pauvres Gens.
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Avant 1850, il faut bien noter que V, Hugo donne peut-être

moins sa caractéristique par la poésie que par le roman et le théâtre.

Dans le roman, il était un romantique de la premîeréTieure"par

Han d'Islande (1823), contemporain des Odes classiques : puis il

avait fait Notre-Dame de Paris. Mais la poésie dramatique surtout

l'avait mis en renom : de Cromwctl (1827) aux Burgraves (1843) on
peut dire qu'il lui consacra les plus vigoureux efforts de son génie.

Enfin, dans le Rhin (1842), il avait donné par la prose un pendant
aux Orieiîtales : sensation celte fois, et non plus rêve, vision réelle

des choses, et suggestion d'images par leur immédiate impres-
sion. Dans toutes ces œuvres, les grandes facultés de l'artiste

trouvaient leur exact emploi : toutes les formes du monde exté-

rieur, nature et histoire, se laissaient évoquer par son imagination
vigoureuse, ordonner en vastes ou pittoresques tableaux, où sa
« pensée » profonde élisait des symboles, sans que la médiocrité,

le vague ou la banalité de cette pensée eussent d'importance. Les
genres ou thèmes objectifs convenaient à ce tempérament plus
riche de formes que de fond; ces romans, drames, voyages, met-
taient V. Hugo sur la voie du lyrisme épique. En un sens, Notre-
Dame de Pains et les Burgraves sont les deux premiers chapitres
de la Légende des siècles.

V. Hugo » s'achèvera, s'épanouira précisément à l'heure où le

naturalisme recueillera la succession du romantisme : c'est alors

qu'il donnera la mesure de son génie, et que nous essaierons de
le définir tout entier.

5. ALFRED DE MUSSET.

VOrient était à la mode avant les Orientales : après, ce fut une
fureur. Que pouvait faire en 1830 un enfant qui se sentait poète?
Alfred de Musset ' fit ses Contes d'Espagne et d'Italie. V. Hugo

1. Biographie : Alfred de Musset, né en 1810, fut introduit dans le Cénacle en
18?8j publia en 1829 ses Contes d'Espagne et d'Italie. Il se sépara presque aus-
silôt du Cénanle {Secrptos Pensées de Rafaël, juillet 1830). En 1832, il donna le

Spectacle dans un fauteuil; en 1833, Rolla. La rencontre avec G. Sand est de 1833; le

Voyage en Italie, de déc. 1833 à avril 1834, où Musset rentre à Paris. La rupture
déBnitive eut lieu en 1835. De ses souvenirs, Musset fait la Confession d'un
enfant du siècle, roman (1836). De 1835 à 1S3S il donne la Lettre à Lamartine, VEs-
poir en Dieu, et surtout les IVuits, de mai et de décembre (1835), d'août (1836), d'oc-

tobre (1837) ; le .'souvenir est de 1841. Il mourut en 1857. Pour le théâtre, Lorenzaccio
est de 1834; les Caprices de Marianne, de 1833; Fantasio, de 1834, comme On ne
badine pas avec l'amour; le Chandelier, de 1835; Il ne faut jurer de rien, de 1836.
Presque tout l'œuvre de Musset a paru d'abord dans la Revue des Deux Mondes. —
Éditions : Charpentier. 11 vol. in-IS et 5 vol. in-8; Lemerre, 10 vol. in-16, e!, depuis
1^S6, iu-4 (t. iX, 1895),- Correspondance de George Sand et d'Alfred de Musset,
Bruxelles, 1904; Correspondance d'Alfred de Musset, p. p. L. Séché, iy07. —
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l'avait établi : le Midi, c'<^tail de l'Orient encore. Tout le roman-
tisme tapaf,'enr et commun se trouvait dans ces essais : le forcené

dans les passions, l'immoralité dans les mœurs, l'étran^eté inso-

lente dans la couleur locale. Kt par endroits peri;ait une orij.'i-

nalitf'; certaine de tempérament, dans quel(|ues mots de passion

profonde, dans quelques poussées de mélancolie simple ou do

moquerie gouailleuse. t.aji^

Musset ne s'attarda pas dans le romantisme : les disputes litté-

raires ne l'intéressaient gm'Te. 11 avait fait des niches aux classi-

ques à perruipie de t830 ; il aimait les grands classiques de 1600,

y compris Hacine, la béte noire en ce temps-là des esprits larges;

il ne se gêna pas pour se moquer des romantiques, du pittoresque

plaqué, des désespoirs byroniens, des pleurnicheries lamarti-

niennes '. Aiïeclant un certain mépris de la forme et de l'art, il

posa que toute l'œuvre littéraire consiste à ouvrir son cœur, et

pénétrer dans le cœur du lecteur : émouvoir en étant ému, voilà

toute sa doctrine ; et si l'émotion est sincère, communicative, peu
importe quelle forme l'e.xprime et la convoie. « Vive le mélodrame
où Margot a pleuré. » Il n'eut donc souci que de dire les joies et

les tristesses de son àme. Il a vécu sa poésie : elle est comme le

journal de sa vie. Non qu'elle ehregîstrelës'faits, elle note seule-

ment le retentissement des faits dans les profondeurs de sa sen-

sibilité.

Il n'y a rien en somme que de commun dans la vie de Musset :

beaucoup de folie, beaucoup de plaisir, beaucoup de passion, à la

fin le naufrage dans l'habitude insipide et tenace, avec l'amertume
de la désillusion impuissante. L'absurde rêve que tirent George
Sand et lui de réaliser l'idéal romantique de l'amour, aboutit pour
l'un et l'autre à d'orageux éclats, à de cruels déchirements : Musset

y coniml la souffrance profonde, aiguë, incurable.

Jusqu'à cette grande crise, c'est un enfant, et un enfant gâté,

sensible, égoïste, prêt à aimer, et surtout avide d'être aimé, léger

et fougueux, joyeux de vivre et insatiable de plaisir, vile déçu,

jamais lassé, et recommençant toujours sa course au bonheur,
sans se douter qu'il s'est trompé non pas d'objet, mais de méthode :

entre vingt et vingt-cinq ans, il est tout pétillant, tout bouillant

de vie et d'espérance. Avec cela, intelligent, spirituel, finement

A consulter : 1'. de Musset, Biogr. d'A. de Af., in-16, 1877; Lui et Elle, I8.V1

U. Siaud, Elle el Lui, Mme C. Jauberl, Souvenirs, 1881; A. Bariae, A. de Musset
(coll. des Ecriv.), 1893, Brunelit-re, Evol. de la p. lyr., !• leçon, Évol. de la poésie

dramatique, 15" conf.; Faguet, XIX' siècle; Spa-lberch de Loveajoul, Lundis d'un

chercheur, 18U4; .M. Cloiiard, Dibltoyraphie des œuvres d'A. de M-, 188:!; L. Séo.l).\

A. de Musset, IWi, 2 vol.

1. Mardoche, yamoinm, Lettres de Oupum a i'ulvne(.
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sensé ', le plus ou le seul homme du monde qu'il y ait parmi nos

romantiques, saisissant mieux qu'aucun autre la grâce spéciale ou

l'agrément de la vie_ de. s.a.'on : très séduisant par ce mélange

d'émotion frémissante et d'exquise ironie, par son rayonnement

de jeunesse surtout; car il faut songer qu'à trente ans, presque

tout son œuvre était achevé.

Sa poésie est une causerie charmante où vihre toute son âme;

tout s'y mêle, tristesse et rire, sentiments intimes et impressions

du dehors; par un aisé passage et d'indéflnissables nuances, elle

hausse, baisse, change le ton -. Des « mots de tous les jours »

notent délicatement d'originales émotions; au hasard delà cau-

serie sortent spontanément des profondeurs de l'âme toutes

sortes d'images des choses, fraîches et comme encore parfumées

de réalité : une physionomie d'homme, une scène de la vie, un
aspect de la nature, mille formes apparaissent ainsi, en pleine

lumière, sobrement indiquées, d'un trait à la fois large et précis.

La sensibihté du poète y répand une teinte délicate qui, sans en

altérer la vérité, les enrichit d'une puissante séduction ^.

L'artiste n'est pas impeccable : aux impuissances naturelles de

son talent, Musset ajouta les dédains de son dandysme. Himes
négligées, insuffisantes, à-peu-pres de style, impropriétés, incor-

rections, obscurités et parfois non-sens, rhétorique sincère, je le

veux, chez un si jeune poète, mais enfin par trop copieuse *•, verve

un peu courte et haletante : voilà quelques-unes des imperfec-

tions de Musset. Il se moque de la composition, et en effet il lui

est à peu près impossible de composer une grande œuvre : au

fond, le manque de composition se ramène à un défaut d'inven-

tion. Musset est exqiiis^dans l'œuvre courte, libre, où sa fantaisie

peut errer à l'aise, se reposant ei repartant quand il lui plaît : le

conte, l'épître (tournée en méditation, ou distribuée en strophes

lyriques), voilà où il excelle. Nous verrons aussi qu'il a su faire un
usage original et charmant de la forme dramatique.

Il y aurait trouvé même ses chefs-d'œuvre, si la grande souf-

france de sa vie n'avait tiré de lui les Nuits : Musset est un grand
poète dans l'élégie lyrique. Eliminant les faits, laissant l'histoire

anecdotique du cœur,' dû s'étaient complu tous les élégiaques

jusque-là, Musset fait apparaître dans son amour à lui les pro-

priétés éternelles et l'immuable essence de l'amour. Voilant dans

1. 11 écrivait une très jolie prose, alerte, limpide, toute voisine du xvin* siècle. Voir
ses Contes et IS'ouvelles.

2. Une bonne fortune. Après une lecture, Soirée perdue, la Ali-Carême, etc.

3. Notons aussi ses visions, rêvées et charmantes, d'une Grèce antique, aimable et

' lumineuse,

i 4. Cf. Rolla, mélange de ibélorique juvénile el d'amertume byronienne, qui prq-

[ 4uil parfois une impression profonde.
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un lointain délicieusement embrumé toutes les formes de la réalité

qui l'a blessé, il prend pour matière de poésie la souffrance qu'il

a ressentie d'avoir aimé : toutes les nuances et toutes los phases

de la douleur se distribuent outre ces patiiéliques Nuits ilejHat^ de

décembre, à'août, (Voctodre, que comitléle le Souvemr ou se reposo

son cœur encore endolori. 11 y a là une délicate analyse des plus

fines..expériences de l'àme ', d'où se dégage l'originale philoso-

phie de Musset, jusque-là assez peu heureux dans ses essais de

pensée.

Le monde alors lui apparaît comme un rôve; aucune réalité ne

se laisse retenir, l/homme appartient à la douleur : toute pour-

suite du bonheur se termine en douleur; et le remède à la dou-

leur, c'est l'anéantissement, celui tout au moins de notre être

passé par l'oubli. Mieux vaut le souvenir, qui seul est à nous et

dure avec nous : le bonheur fuit, et le souvenir du bonheur reste;

le malheur passe, et le souvenir du malheur persiste, intimement

doux, et plus doux que le souvenir même du bonheur.

Le seul bien qui me reste au monde
Est d'avoir quelquefois pleuré.

Voilà bien la philosophie qui convient à la vie de Musset, plutôt

que la banale religiosité de l'Espoir en Dieu. L'amour trompe, mais

il n'y a de bonheur que dans l'amour : il faut le chercher toujours,

sans espérer de le conserver; il faut le chercher non pour l'avoir,

mais pour l'avoir eu : car l'avoir est une misère, mais de l'avoir

eu, là est le délice.

0. THÉOPHILE r.AnriRR. | i//~" \ ô7 ^

Celui-ci'^ est un génie étroit, absolument original et de premier

M t. Musset est le seul romantique qui ait eu l'intuition psychologiquo.
• 2. Blo'grâphlêTT!î?^ô]nître Omttrer^'ffS'TTârBés oii'lSiT, 5')^ on ISIi,

entra dins l'alt'lier de Uioull, fil. paraitro ses premières Poésies en 1830. puis AI

bertus (1S3-2); lod Jeune France (IS.W), ot Mlle de Maupin (18:^5), romans. Il tit cl.

1830 à 1855 la criticpio d'art, puis la critique dramatique à la Presse; d'où il passi

au Moniteur unii'ersel, remplacé ensuite par lo Journal officiel. Il publia la Comédie

de la Mort et autres poésies en 1833; Kspaîia en 1845, après avoir fait en 1840 le

Voi/nye d't's/ini/ne.en i8.">0, il alla en Ilalie; en 1855, hConstanlinopleet h Athènes; en

IS'SS, en Kussie. Il publia en 1852 ses Émaux et Camées; de 1861 à 1863, le Capitaine

/•'racnsse. roman commencé depuis vin(ît-cinq an». Il mourut en 1872.

ÉdlUon ; Cliarpcnlier, 3i vol. in-18 (Poésies, 2 vol.. Émaux et Camées, 1 vol.).

A consulter : Le vicomte Spœlheroh do Loveujoul, hist. des œuvres de Th. G.,

l'aris, 1H.H7, 2 vol. in-8 ;
Lundis d'un chercheur. M. Du Camp, Th. Gautier (coll.

des tir. Kcr. fr.), iu-lO, 1890. K. Fa«uet, XIX' tiède. F. Urunetière, ÉuoL de (m

J'oci. lyriq., 10» lejou ; K. Hichel, Th. Gauthier, lUomnie, la Vie et CŒuvre, 1873.
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ordre dans les limites de sa puissance. Ni lyrique, ni orateur, il a

Je souffle court, l'invenlion pauvre : la sensibilité nulle, l'intelli-

gence' médiocre. Les idées le fuient. Le principe de son inspiration,

c'èsE'TTîorreur de la banalité, qui le mène à toutes les excentri-

cités : ses idées seront le contrepied des idées communes de son

temps. Qu'il s'agisse de s'habiller ou de vivre, Gautier a peur de

ressembler à tout le monde : il arbore le gilet ou la morale qui

peuvent étonner le bourgeois. C'est sa maladie.

Il était venu à la poésie par un atelier de peintre : et il ne fut

jamais qu'un peintre fourvoyé — par bonheur — dans la littéra-

ture. Il se déQnissait « un homme pour qui le monde extérieur

existe ». Et de fait, sans idées ni èiTiotions, il a rendu les fragments

du monde extérieur qui tombaient sous son expérience. Il fait ce

qu'il a si bien appelé lui-même des « transpositions d'art » : c'est-

à-dire donner par les mots l'exacte et propre sensation qu'un

tableau donnerait. Dès ses débuts, parmi la rhétorique insincère

du romantisme flamboyant, une puissance originale apparaissait :

il donnait un paysage soigneusement encadré, un-coin de banlieue,

un jour de pluie, il copiait une naïade du parc de Versailles,

un vieux portrait au pastel ^. Et le plus singulier, c'est qu'il ne

donnait pas autant la vision de l'objet que celle de la peinture de

l'objet : sa littérature nous fait repasser par un autre art avant

d'atteindre le modèle lui-même. On a justement remarqué que
naturellement il voit chaque aspect de la nature comme correspon-

dant au style, a la manière d'un maître : et sa description se fait

dans le goût de ce maître. « C'était un parc dans le goût de Wat-
teau ^. » Aussi excellera-t-il à reproduire des tableaux : ses poésies

sont comme un Musée de copies. Voici des primitifs allemands :

Les Vierges sur fond d'or aux doux yeux en amande,
Pâles comme le lis, blondes comme le miel,

Les genoux sur la terre et le regard au ciel *.

Son progrès consistera à abonder dans le sens de son talent et à

dépouiller la sentimentalité romantique. Son voyage en Espagne
l'y aida puissamment : jusque-là enfermé dans Paris, c'était la

première fois qu'il voyait largement la nature. Mais les musées,
les églises l'attirent autant que la nature ; il rapportera d'Espagne
des paysages admirablement nets et objectifs, mais aussi de

1. Entendez l'inlelligence philosophique, le pouvoir d'abstraction (//•= éd).

2. Poésies, I, 12, 21, 85, SI, 206, 207.

3. Ibid., 1, 208.

4. ièid., 1, 215.



966 L'ÉPOQUE ROMANTIQUE.

curieuses impressions d'art, des copirs, à sa manière, de Ribera,

de Valdès \:ca\; de Zurbaran '.

Dès lors il se plaira de plus en |»liis ;"i ces traductions : loujouis

incomparable dans l'expression directe de la nature, il n'aura

jamais plus de décision et do vi|,'ucur (jue lorsqu'il travaillera

d'après une œuvre d'art, que ce soit un tableau de Vanutclli,

une eau-forte de Leys, ou une aquarelle de la princesse Mathilde-.

Il est comme ces fjraveurs qui aiment mieux rendre un tableau

«lu'un paysage naturel ^. Et c'est peut-être parce que Gautier n'est

pas créateur; il aime à trouver le sujet composé, l'impression et

le caractère dégagés par un artiste : alors il comprend l'intention,

et il rend les elîels avec une surprenante sijreté d'œil et de main.

De là sa tbéorie absolue et provocante de Cart pour l'arl*: elle

affranchit l'art de la morale, elle l'affranchit même de la pensée.

La forme seule importe : il n'y a pas besoin d'idées. C'est tout sim-
plement la formule du lempéramont de Gautier.

11 n'avait jamais eu l'invention rythmique très riche : très bon
ouvrier pourtant, très patient el très habile, des mètres peu nom-
breux, qu'il avait choisis. Il finit par s'arrêter au quatrain d'octo-

syllabes, répété autant de fois que le sujet l'exigeait : dans cette

forme étroite et précise, il est niailre. Il en avait toujours usé avec

goût el succès : il en composa (sauf deux pièces) tout son recueil

d'Émaux el Camées. Ce litre est expressif el très juste. Gautier ne fait

plus de tableaux ici : il peint sur émail, il grave en pierres fines;

le travail est minutieux et large; chaque pièce est d'un fini qui

étonne. Plus que jamais, rien pour la pensée ni pour le cœur, tout

pour les yeux; cela s'appelle Elmies de rhains, ou Symphonie en

blanc majeur : une aquarelle, un bibelot, une statue du musée, un
aveugle jouant du basson, l'obélisque, Paris sous la neige, voilà ses

modèles; ou bien il grave la vision que Nodier ou Mérimée donnent
de leurs héroïnes, Inès de las Sierras ou Carmen. Sa fantaisie n'est

pas d'un penseur, mais d'un artiste : il associe aux formes pré-

sentes des formes éloignées, 'Il Tôbétisque de Paris, les obélisques

de Louqsor, à la bande des hirondelles sur les toits de Paris, les

corniches ou les terrasses de Grèce et d'Orient où elles hiverne-

ront : plus raffiné, mais de même ordre, le procédé par lequel il

réalise des idées abstraites ou transpose des sensations. Les quatre

saisons deviennent un quatuor, el dès lors l'hiver est un musicien

qui chante des airs vieillots, <( le nez rouge, la face blême ».

. 1. Poésies, H, -'i:., m, 152.

2. Jbid., M, 200, 221, 25«>,

3. > J'ai toujours préféré, disail-il. In stalue à la femme, el le marbre à la chair. >

4. Sur l'ensemble du mouvemcnl qui a. pour devise celle formule fameut^c, voyez

Cassagoe, ia Tliéorie de iart pour l'arl, lyOC.
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Et, comme Hœndel dont la perruque
Perdait sa farine en tremblant,

11 fait envoler de sa nuque
La neige qui la poudre à blanc '.

Et vous avez là une peinture symbolique de l'hiver. Voilà par où,

toujours en vertu de sa précise sensation de peintre, Gautier a pu
faire de la poésie synabolique. Ce n'est rien de pareil à Hugo ni

à Vigny, mais qu'on lui donne un lieu commun, une idée, il en

fera le « tableau »>, et c'est ce tableau que son vers décrit : voyez

sa Caravane^; ici encore avant d'atteindre l'objet, nous devons

repasser par la peinture.

Dans tout ce qu'a fa,it Gautier, se retrouve le talent qui l'ait

sa personnalité. La moitié de son Capitaine Fracasse est une suite

d'estampes sur l'époque Louis XllI Ses voyages sont des carnets

où les dessins sont écrits. Sa critique littéraire ou artistique

consiste à reproduire les œuvres par son procédé, et, sans les

juger, à nous en communiquer l'impression.

L'importance de Gautier est grande dans notre littérature :

d'une part, par sa haine du bourgeois, il a dégagé le romantisme
excentrique, malsain, nauséabond, qui pose pour la férocité et

l'immoralité : il a engendré Baudelaire. D'autre part, son exactitude

de peintre ou de graveur l'a fait sortir du romantisme : il a renoncé

au lyrisme subjectif pour s'asservir à l'objet, au modèle. C'est le

commencement de la littérature impersonnelle. Et enfin sa finesse

de sens esthétique lui a de bonne heure révélé le juste prix de la

coulejjr locale des romantiques : il a vu ce qu'il y avait de toc et

ïïë 6rtc-d'-&Vac dans leur moyen âge. Dès 1833 il s'en disait dégoûté.

Quand il vit Athènes, il acheva d'abjurer le gothique, il médit
même de Venise : le Parlhénon l'avait conquis. Il était trop artiste,

trop objectif, pour ne pas enfermer au fond de lui-même un clas-

sique. Et ainsi c'est sur Gautier en quelque sorte que pivote notre

littérature pour se retourner du romantisme vers le naturalisme.

Voilà les maîtres, les chefs de 1830. Je ne (inirais pas si je vou-
lais nommer tous ceux qui à côté d'eux, disciples, amis, indépen-
dants, firent de beaux vers, et se firent un nom. Je ne puis oublier

cependant Sainte-Beave ^
: non pour la poésie phtisique et mori-

bonde de son Joseph Delorme, ni pour un certain goût delà nature
d'exception, malsaine, avortée ou gâtée, mais pour avoir fait circu-

ler, entre les superbes lieux communs de l'école, certaine veine de

1 Émaux et Camées. 111.

2. Poésies, I, 281.

3. Cf. plus loin, p. 1040.
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poésie intime, domestique, parisienne, iiop prosaïque et très

réaliste, par là il a été précurseur aussi, à sa façon. Je dois nomint i

encore Barbier', qui a l'ail, parmi nomlire de bous vers de qualiti

courante, deux cbol's-d'ii'uvrt:' d'éloquence saliricpie et fouf,'ueuse .

la Ciirrc et Vldolr. 11 a dénoncé avec une verve puissante, une raie

largeur d'inspiration, 1 é;,'oïsme des vainqueurs de 1830, Jinipiii-

dence des ponlil'es du culte de Napoléon : c'était si rudement

frappé et si juste, (jue tout ce qu'il lit depuis parut terne*.

7. BÉRANGER'.

Aucun des romantiques, pas même Hugo, ne pouvait rivaliser,

aux environs de 1830, avec la gloire de Béranger.

ignorés du peuple, étonnant le bourgeois, ils n'avaient en général

conquis que les ateliers et quelques cercles littéraires. La Curée

avait fait un bruit immense; mais le poète populaire, le poète

national, c'était le chansonnier.

Au temps où le romantisme était légitimiste et chrétien, Béranger

était libéral; il avait soutfert destitution, prison, amende : mais,

avec cela, il était classique : il satisfaisait pleinement les esprits

que l'art romantique effarouchait.

lilail-il poète? 11 n'a rien que de médiocre dans les idées. Il a

une philosophie et une sensibilité de calé-concert. 11 est irrémé-

diablement vulgaire. 11 a le don de rapetisser, d'enniaiscr tous les

grands sujets, quand il y touche : la religion, par son Dieu </<"s

bonnes gens, ami de la joie et tendre aux mauvais sujets, par sou

agaçante conception d'un christianisme de pacotille qui met à

l'aise tous les instincts matériels, par ses curés bénisseurs et bons

vivants dont la perfection suprême est de ne pas être des yêneurs;

t. Aug. Bftrbier (1805-i?82); ïambes et poème* (18311; t7 Pianto, Latnre (1S33):

Satires et poèmes (1837), etc.

2. Malgré mon aversion pour les émimérations do noms, je ne puis ni'cmpf'chcr

d'insci'ire ici Gérard de Nerval (1808-1^(55), le traducteur de Faust (1828), romantique

d'imaRinatiDii et rte vie, qiTi sombra dans la folie, délicieux écrivain pouituut de la

plus saiiio Uadition du xviii» siècle, qui sut trouver la couleur sans renoncer 4 la

finesse, à l'esprit, à l'êlêgance, dans la prose exquise de ses récils de voyapes et de

ses contes (Sylvie, 185i). — A consulter : Gauthier Ferrières, Gérard de Nerval.

1906. — Il faudrait nommer au^si ci l original Maurice de Guérin qui mourut jcuiio,

ne laissant que des essais incomplels. Le fragment intitulé le Centaure esl un pncnie

en prose où la puissance du sentmioiil naturaliste et panlliéiste anime une forme

pleine et ferme, sobrement, larptinciii ]iitloresque Mauiicede Guérin a l'Ame roman-

tique, mais par ce morceau il se classe parmi les précurseurs de Leconte de Liiile.

- Éditions : lieliquiw, p. p Trébiitien, 1861, 2 vol. tourna/ et poèmes 1862 —
A consnlter : A. Lefranc, nevue bleuv. 1008 (II' éd.)

3. Héranper (1780-1857), né a Pan«. publia ses recueils de Chansons en 1815, 1891

(trois mois de pri>on et 500 fr. d'amende), 182). 1828 ( 10 00<"> fr d'amende, neuf

mois de prison), I83'V Œiirres posthumes, (ruvres complètes, 2 vol in-8, 1857. Ala

biographie, 1857. Correspondance, 1860, 4 vol. iii-8.
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—^ le patriotisme, par un chauvinisme de méchant aloi, par l'ex-

ploitation fastidieuse de la gloire napoléonienne, avilie, vulgarisée,

réduite aux puériles légendes de la redingote grise et du petit

caporal; — l'amour, par une sentimentalité frelatée, un mélange
de grivoiserie et d'attendrissement qui exclut à la fois l'intensité

de la passion sensuelle et la hauteur du sentiment moral; — la

morale, par une étroite et basse conception de la vie, mesquine
dans la vertu, mesquine dans la jouissance, bien aménagée en un
confortable égoïsme sans excès et sans danger. Il n'a guère regardé

la nature : classique encore en cela que l'homme seul l'intéresse;

classique de décadence en cela qu'il n'a qu'une psychologie de

surface et de convention.

En un mot, la mesure de Béranger, c'est cette moyenne assez

vulgaire de l'esprit français qu'on appelle l'es£nt bourgeois : esprit

positif, jouisseur, gausseur. Il exprimait de son mieux les idées

du bourgeois de son temps : de là son succès.

[Cependant il y a quelque chose de plus relevé dans ce succès,

La chanson de Béranger donna une voix à tous les sentiments

populaires que froissait la Restauration. Sa grêle poésie s'élargis-

sait, se chargeait, s'échauffait de tous les regrets, de toutes les

rancunes, de tous les espoirs de la France de la Révolution, libé-

rale ou bonapartiste, alors vaincue et luttant énergiquement contre

ses vainqueurs. Il ne faut pas séparer les chansons de Béranger

du public qui les cnanlait, pour les comprendre'.] Après 1830,

le grand suuflle de pitié sociale qui traversa la littérature, le toucha
comme les autres : et il écrivit quelques morceaux de sympathie
presque révoltée, en faveur des gueux, des misérables, de tous ceux
qu'opprime la lourde machine des institutions. Le peuple n'avait

pas attendu ce moment pour adopter le chansonnier : le peuple

vibrait alors à l'unisson du bourgeois. Et puis la forme de Déran-

ger est admirablement populaire.

Pas d'images curieuses ou originales; pas de style savant et

artiste; le jargon pâteux, incolore, banal de tout le monde : le style

de Scribe, pour tout dire.

Mais des rythmes de chanson, très habilement choisis en vérité :

des rythmes nets, vifs, qui saisissent Toreille, que le vers impose
presque à la simple lecture, par sa coupe précise et arrêtée.

Et surtout de Faction, toujours de l'action. La chanson de Bé-
raiUgevesi récit ou drame; et chaque couplet met en lumière un
des moments principaux de l'action. Par la structure de ses chan-
sons, Béranger est artiste, comme Scribe par la structure de ses

1. Paul Adam, dans son roman VEnfant d'Austerlitz, a bien mis en lumière
celte signification historique et cette valenr sociale des chansons de Béranger. {//'éd.)
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pièces. En ce sens miJine, la cliaiisun de l'iuranger est populaire par

le même inérile qui a fait la popularité de La Fontaine : parrt-

qu'elle est toute action. Si l'on se rappelle l'étude que nous avon-

faite du moyen âge, on comprendra à quelle puissante tradition ~.

rattache Déranger; Ion s'expliquera ainsi la merveilleuse adapu
tion de cette œuvre assez Lasse à nolie moyen esprit, et pourquoi

seule peut-être en notre siècle, les circonstances politiques aidant,

cette poésie a été vérilalilement populaire '.

1 J'ai ajoMié dans celte il' édition quelques mots sur le rapport de Béranper ai

publir, libéral dont il exprima l'esprit. Un écrivain n'est jamais médiocre quaii'i

l'àine d'une nation presque entière se reconnaît dans ses formules et s'y trouve .

1 aise. Maigre celte correction, mon jugement demeure trop sévère dans l'ensembl'

L'idéalisme de Renan, sans indulgence pour Béranfçcr, m'avait séduit. J'ai moii.-

de dédain aujourd'hui pour toute cette « vulgarité bourgeoise ou populaire ». J-

regarde de moins haut ces consciences de braves gens, médiocres sans doute pu

rapport à des conceptions iJé.iles d'héroisme ou do pureté, mais qui ont l'avanlag^

d'èlre des consciences vivantes, agissantes, et non des visions de l'esprit; ceti'

honnêteté un peu grosse, qui vaut mieu.v, él.inl réelle, que les rafrinements (!

doctrine qu'on ne traduit jamais en actes; ces idées pas très hautes, pas très finl'^

rèlrécissemenl ou abaissement des grandes idées morales ou métaphysiques, mai

qui ont gagné à cette transformation théoriquement fâcheuse une extension, un

puissance de dilTusion, une aptitude à pi'nétrer dans les masses, que s.ins cela elle-^

n'auraient jamais eues On ne s'elonne pas que lidénl chrétien ne se soit réalisé et

répandu qu'en s'épaississant et en se dégradant : pourquoi exiger de l'idéal ralinna-

liste et libéral qu'il s'alTranchisse des conditions naturelles qui s'imposent a toute

vulgarisation dune idée'? (//• éd.).



CHAPITRE IV

LE THEATRE ROMANTIQUE

Premiers essais. — 1. La théorie du drame romantique : abolition des
unités; mélange des genres. Histoire et symbole : disparition de
la psychologie. Énorme et confuse capacité du drame. — 2. Les
auteurs : Dumas; la couleur locale; l'action; le pathétique brutal

et physique. V. Hugo : le type byronien du héros romantique;
médiocrité psychologique et invraisemblance dramatique des
drames de Hugo; l'érudition historique et les visions poétiques;
le lyrisme du style; le comique. Alfred de Vigny; Chatterton,

drame symbolique. Alfred de Musset : fantaisie lyrique; idées

générales et philosophie de son théâtre : le moi toujours présent,

cause de vérité et de sincérité; sens du dialogue, de la psychologie
et de la caricature. — 3. Les résultats du théâtre romantique : la

tragédie est impossible. Delavigne et Ronsard. Racine restauré par
Rachel. Avortement du drame romantique. — 4. Comédie et vau-
deville. Scribe : insignifiance et dextérité; médiocrité morale. La
farce.

Le premier drame romantique qui fut joué fut le fameux Henri lll

e/ sa cour, en prose, d'Alexandre Dumas (H février 1829)"."" Je ne

me déclarerai pas fondateur d'un genre, parce que, élTectivement,

je n'ai rien fondé. MM. Victor Hugo, Mérimée, Vitet, Lœve-Vei-
raars, Gavé et Dittmer ont fondé avant moi, et mieux que moi; je

les en remercie ; ils m'ont fait ce que je suis. » Ainsi écrivait Dumas
dans sa Préface : il aurait pu allonger la liste de ses précurseurs

et de ses maîtres •. Mais, en somme, il n'y a pour nous à tenir

1. Voici une liste un peu plus complète :

1809. B. Constant, cf. p. 934, n. 2.

18i:^. Mme de Staël, Allemagne, part. II, ch. xv-xxvi.

1820. Rémusat. la Révolution du théâtre, dans le Lycée Français, t. V [Critiq. et

et. lut., Paris, 1857, '2 vol. in-12), à propos du théâtre du comte J.-R, de Gain-

Monlagnac.
1821. Le Shakespeare de Guizol et le Schiller de Barante (cf. p. 934, n. 2); la

Notice de Guizot sur Shakespeare.

1823. Fauriel, Irad. du théâtre de il/an;ont'(contenant un article de Goethe, uu
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compte que de Mérimée et de V. Hugo : l'un, dans le Théâtre de

Clara Gazitl (1823), puis dans la Jacquerie (1828), offre un drame
familier, pittoresque, coulé dans les formes de la vie actuelle ou

de l'histoire, et dégagé des conventions traditionnelles. L'autre,

dans la Préface et dans le Drame de Cromwell, dressa la théorie

complète et le $pi'cimcn monumental du théâtre romantique.

Il nous faut, avant de regarder les œuvres, étudier les doctrines,

les formules nouvelles ou prétendues telles : V. Hugo nous servira

de guide, Vigny et Dumas ' nous aidant à dégager chez lui ce qui

est la pensée commune de l'école.

\. THÉORIE DU DRAME ROMANTIQUE.

Au théâtre comme partout, le romantisme se détermine d'abord

par opposition au goût classique : le premier article de la doctrine

est de prendre le contre-pied de ce qu'on faisait avant.

Aussi est-il facile de définir le drame romantique un drame où

ni les règles ni les bienséances de la tragédie ne sont observées

Plus à'unités : sous prétexte, comme dit Vigny 2, de donner « un

tableau large de la vie, au lieu du tableau resserré de la cot.i-

slrophe d'une intrigue ». Plus de distinction des genres : « des

scènes paisibles sans drame, dit Vigny, mêlées à des scènes comi-

ques et tragiques ». Plus de style ngble : « un style familier,

comique, tragique, et parfois épique », toujours selon les termes

de Vigny. La Préface de Cromwell nous dit la même chose en plus

de mots. Mais il n'y a pas grand'chose eu tout cela de nouveau :

le mélange des genres, des styles, nous connaissons cela par

dialogue de II. Visconli sur l'Unité de temps et de lieu, une lettre de Mauzoni à

M. C*** sur le même sujet). Cf. p. 934, n. 2.

1824. Vipny, Muse française, p. 62 (sur les Œuvres posthumes du baron de Sorsum).

1825. Mérimée, le Théâtre de Clara Gazul.

1826. BrugniiTC de Sorsum, Chefs-d'œuvre de Shakespeare, trad. conformément au

texte orii/iiial en vers blancs, en vers rim^s et en prose,... 1826, in-8.

1827. V. Hugo, Cromwell.

1827. (Ditlmer et C«vé), les Soirées de IVeuilly, esquisses dramatiques et historiques,

par M. do FonReray, in-8 (lire Malet ou une conspiration sous l'Empire).

1827-1829 Vilel, 7(?s Barricades (Pn-fucc inléressanle de la 4° éd., 1830).

1827-18:!0. (Lojve-Vciinars). Scènes conlimporaines et scènes historiques, par le vie.

de Chamilly (lire Le 18 brumaire).

1828. Mérimée, la Jacquerie.

1. V. Wupn : Préface Ae Cromwell{éâ. Souriau, Paris, 1897, in-16); Préfaces Act autre»

drames. Dumas, Un mot (en tète de Henri III) ; Préface de Charles Vil chez ses grands

vassaux. Vipny, Dernière Nuit de travail {Préface de Chatterton): Avant-Propos de. la

Maréchale d'Ancre; Avant-Propos de l'éd. de 1839 et Lettre à Lord'" (avant le More

de Venise). A consulter : P. Noboul, le Drame romantique, Paris, 1897, in-8.

2. Lettre à Lord'".
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Diderot et par le drame bourgeois du xviii* siècle; et pour les

nnités de temps et de lieu, elles manquent déjà'ârplus d'une pièce :

souvenez-vous seulement de Beaumarchais

II y a même un genre qui réalise toutes les conditions requises

par le romantisme : c'est le mélodrame, qui a pris un superbe

essor depuis 1800. Le mélodrame rie" reste « classique » que par
la rectitude rapide de son action et par la grosse honnêteté bour-

geoise de sa morale : au reste, par ses effets de pathétique brutal,

par sa prose tour à tour triviale ou boursouflée, par le mélange
des genres, par les sujets modernes ou exotiques, par l'exploita-

tion du répertoire allemand ou anglais, il semble bien être un
romantisme de la veille '.Aussi peut-on dire que, dès la première
heure, le mélodrame guettait les romantiques : et V. Hugo s'en

est avisé. Tandis qu'il s'efforce de s'éloigner de la tragédie, il

prend toutes ses précautions aussi pour éviter le mélodrame, et

c'est pour cela qu'il s'attache si soigneusement à conserver le

vers comme une convention nécessaire, comme la convention
artistique par excellence. Il garde aussi le ramassé vigoureux de
l'action, la concentration qui fait du drame une a^ise. Ainsi

V. Hugo pour Cromi^e// ne prend que deux jours; deux suffisent

à Dymas pour Henri III, deux à Vigny pour la Maréchale d'Ancre;

on ne saurait être plus discrètement révolutionnaire.

Artistique aussi sera la conception du drame. La foule ne
demande qu'une action, les femmes de la passion. Le drame
romantique offrira de plus une évocation pittoresque du passé.

Avec une curiosité que ni la tragédie classique ni le mélodrame
populaire ne connaissent, il fera revivre l'humanité disparue . le

poète se fera historien. 11 conservera à chaque personnage les

marques de son individualité singulière, à chaque époque, à chaque
pays les traits de leurs mœurs locales. Il montrera Vindividu Crom-
well, Vindividu Louis XIII, les accidents, bizarreries, difformités par
lesquels s'altère en se réalisant tel ou tel type humain, plutôt que
ce type pur. Il fera connaître des états précis de civilisatioa :

Ruy Blas sera la monarchie espagnole vers 1695. Dans les Bur-
graves, nous aurons un rêve d'archéologue, une vision du moyen
âge allemand, conçue aux bords du Rhin devant les ruines des
vieux burgs Pour la couleur locale, le poète détendra la raideur
de l'action : il y coulera des scènes désintéressées de contem-

1. VBomme à trois visages (1801), de Pixérécourt, d'après AhelUno, trag. roman-
tique de Zschokke; le Belvédère (1818) du même, d'après Jean Sbogar; la Sorcière
(1821) de Ducange. d'après Guy Mannering; Trente ans ou la Vie d'un joueur (1827),
du même, d'après Le ?4 février de Z. Werner. Notez que les deux grands acteurs
romantiques, Frederick Lemaître et Mme Dorval, sont des acteurs de mélodrame,
formés par les pièces de Ducange.
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plation, des tableaux de mœurs sans autre but qu'eux-mêmes,
comme rélouuante conversation littéraire du temps de Louis XIII

que nous infliye Hugo dans Mnrwn de Lormc
Mais ce n'est pas tout : le simple pittoresque n'est pas le but du

poète, et l'on ne saurait se réduire, dit dédaigneusement V. Hugo,
à découper tout simplement les romans de \V. Scott : il songe au

mélodrame encore, lorsqu'il parle ainsi. Il a toujours combattu
le drame historique qui ne vise qu'à être une chronique colorée

et émouvante. Le drame romantique sera l'œuvre d'un^penseur-:

il contiendra une philosop}iie. L'action historique, les individus

réels et connus, seront des symbolcSj^ par où il enseignera l'hu-

manité. Ruy Blas, c'est le peuple; la reine, c'est la femme; don
Salluste et don César, les deux laces de la noblesse Dans Angelo,

Catarina, la ïisbe, c'est « la femme dans la société, la femme
hors de la société », donc en deux types, « toutes les femmes,
toute la femme »; en face, deux hommes, le mari et l'amant, le

souverain et le proscrit, symboles de « toutes les relations que
l'homme peut avoir avec la femme d'un côté, et la société de

l'autre ». Au-dessous, l'envieux (Homodéi); au-dessus, le crucifix.

Les Burgraves sont « le symbole palpitant et complet de l'expia-

tion »; ils posent devant les yeux de tous une « abstraction pJiilo-

suphique », la « grande échelle morale de la dégradation des

races ». Pour tirer l'enseignement, deux grandes ligures inter-

viennent ; la « servitude », qui personniliera la o fatalité ». la

« souveraineté », qui personnifiera la « Providence >-; et « la ren-

contre de la fatalité et de la Providence » sera la crise du drame.

Entre l'individualité historique et le symbolisme phijos^ophique

disparaît la psychologie, l'étude des caractères généraux, vrais et

vivants. C'étaitie fort du théâtre classique du xviie siècle; et l'on

peut dire que le squelette du drame romantique sera la maigre

tragédie voltairienne, avec sa sèche et conventionnelle psychologie,

avec ses raides abstractions et ses simplifications excessives, étoffée

seulement, rembourrée et masquée à force d'érudition historique

et de prétentions philosophiques.

Ces deux éléments, au reste, suffisent pour faire éclater le cadre

étroit du poème dramatique. Le drame devient quelque chose

d'énorme, de gigantesque^ d'encyclopédique ; l'homme, la femme,

tout un siècle, tout un climat, toute une civilisation, tout un

peuple, voilà le simple contenu d'Angelo. Lt voici les Burgraves :

« l'histoire, la légende, le conte, la réalité, la nature, la famille,

l'amour, des mœurs na'ives, des physionomies sauvages, les

princes, les soldats, les aventuriers, les rois, des patriarches

comme dans la Bible, des chasseurs d'hommes comme dans

Homère, des Titans comme dans Eschyle, tout s'offrait à la fois à
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rimagination éblouie de l'auteur ». On arrive ainsi à l'étrange for-

mule (le la Préface de Marie Tudor : <( tout regardé à la fois sous

toutes ses faces ' ». Le drame romantique aspire à embrasser l'in-^

fini. Aussi lui faut-il d'autres proportions que celles de la tragédie

classique : il débute par Croimvell, qui est injouable; et lorsqu'il

se resserre selon les nécessités de la représentation, il a encore en

général une durée presque double de celle- des tragédies.

Avec le démesuré, l'incohérence : histoire et philosophie se

gênent; ou l'individu périt, ou le symbole s'obscurcit L'un des élé-

ments fait obstacle à l'autre, si le poète n'intervient sans cesse

pour dégager le sens du spectacle : et l'on a ainsi un poème épico-

lyriqne plutôt que dramatique.

En somme, nous apercevons dans la théorie du drame roman-
tique un double caractère : 1° les barrières des genres dramati-

ques sont retirées; tragédie, comédie, drame, tout se mêle; 2° les

barrières qui séparent le genre dramatique des autres genres,

sont abattues aussi; et l'épique, le lyrique, l'histoire, le symbole
envahissent le théâtre. Une vaste synthèse fait entrer toutes les

formes littéraires les unes dans les autres, synthèse si vaste,

qu'elle est en effet plutôt une confusion générale, un retour à la

primitive indétermination.

En sorte que, dès les premiers essais qu'ils feront, les romanti-

ques en arriveront tout simplement à organiser le drame chacun
selon son tempérament et son génie. Dans ce chaos où tout se

mêle, où rien n"est fïxe'^ chacun choisira la matière et la forme
qui lui plairont. De la pièce romantique qui, étant tout, n'est

rien, l'un tirera le mélodrame, un autre la tragédie, un autre la

comédie larmoyante; l'un trouvera le drame philosophique, un
autre le spectacle historique. Tous les genres reparaîtront, en vertu

de leur essentielle distinction, plus ou moins déformés ou mas-
qués. Dès 1830, et dans le seul V. Hugo, les espèces diverses se

caractérisent : Marie Tudor ou Lucrèce Borgia sont des mélodra-
mes, Hernani et Marion de Lorme ont des ossatures de tragédies

;

"èries Burgraves sont un poème dialogué de Légende des siècles.

2. LES AUTEURS : DUMAS, HUGO, VIGNY, MUSSET.

Quelques mois après Henri lU et sa cour, la Comédie-Française

I donna le More de Venise d'Alfred de Vigny : c'était Y Othello de
Shakespeare, fidèlement rendû,"^ sans voile et sans fard, avec le

1. V. Hugo, Œuvres, éd. définitive Helzel et Quantin, Brame, t. III, p. 435. Lire
toute la page, qui fiDil ainsi « Ce serait le rire, ce serait les larmes; ce serait le

bien, le mal, le haut, le bas, la fatalité, la Providence, le génie, le hasard, la société,

le monde, la nature, la vie; et au-dessus de tout cela on sentirait planer quelque
chose de grand! s

Lanson. — Histoire de la Littérature française. 32
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mouchoir et Voreiller, et Yago (24 oct. 1829). Puis ce fut la grande

journée du 25 février 1830, la bataille d'Hci-nani : la censure lais-

sant passer la pîeceponr faire ex«''cuter le romantisme par le

public, tant elle estimait impossible le succès d'une telle extiava-

gance ! les acteurs nourris de oiassifjue, dotiants, hostiles, Mlle Mars

ne consentant pas à nommer Kirmin son lion superbe et généreux;

les défenseurs de lart nouveau recrutés dans les écoles et les

ateliers, Théophile Gautier, superbe, truculent, chevelu, arborant

le légendaire pourpoint rouge pour la terreur des bourgeois; la

représentation houleuse, terminée en triomphe de V. Hugo et

déroute des perruques : tous les incidents de cette journée épique

sont depuis longtemps connus '. Pendant une quinzaine d'années

(1829-1843) le romantisme est maître de la scène : trois hommes
l'y ont établi et l'y soutiennent : Dumas, Vigny, Hugo.

On sait quel intarissable conteur fut Alexandre Dumas * : quelle

prodigieuse et un peu puérile invention s'est développée dans les

257 volumes de ses romans, mémoires, voyages, etc. Toute cette

écriture, si vulgaire de pensée et de forme,- a bien vieilli. Les

25 volumes de pièces de théâtre qui s'y ajoutent, ont vieilli aussi :

c'est pourtant par eux que Dumas mérite une place dans la litté-

rature. Le cadre dramatique a contenu son imagination, ailleurs

portée à multiplier la copte : elle a obligé ce grand délayeur à

faire (relativement) court, serré, nerveux.

Il a préludé à ces fameux romans historiques qui devaient sur-

tout rendre son nom populaire, par des drames historiques. Sans

dédaigner les sujets exotiques, Dumas fut le premier à deviner

l'attrait que pouvait avoir l'histoire de France pour le public, et le

premier se mit à exploiter les vastes recueils de chroniques et de

mémoires que Guizot, Buchon, Petitot venaient de publier. 11 trou-

vait dans Anquetil le sujet de son Henri lll : mais le Journal de

VEstoile lui fournissait la copieuse enluminure du sujet. C'était

une orgie^de^ouleurjocale ; chaque mot était un renseignement

d'hisfoire : étaf des partis, état des (inances, intérêts des princes,

passions des bourgeois, topographie du vieux Paris, astrologie,

nécromancie, jurons, bilboquets, sarbacanes, sabliers, pourpoints

tailladés, les quatre sous que l'on payait au spectacle des Gelosi,

1. A consulter • Th. Gautier, Histoire du romantisme. A. Royer, Histoire du théâtre

contemporain, '2 vol. in-R; Paris, 1878. »

2. A. Dumas (1803-1870), né à Villors-Collerets, fils d"un général de la Révolution,

petit-fils d'un créole et d'une népresse : Henri III, 1S29 Christine, 1830. Antony,

3 mai 1831. Charles VII chez ses grands vassaux, Richard Darlington, 1831. La

Tour de Nesle (avec Oaillardet), 1832. Kean. 1836. Mlle de Betle-Isle, 1839. Romans :

le Comte de Monte Cristo, 1841-1845, 12 vol. ; les Trois Mousquetaires. 1841, 8 vol. ;

la Reine Margot, 1845, 6 vol. — Édition : Calmann-Lévy, iu-12. — A coosnlter :

II. Parigot, Le drame d'Al. Dumas, IS'JS.
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toute l'histoire politique et toute la chronique de la mode pour
^

l'année 1578 sont là. Rien d'artistique au reste dans la mise en

œuvre, pas de vision poétique : une multitude de menus faits

précis et secs, patiemment recueillis et juxtaposés, qui laissent une
impression de confusion fatigante et d'enfantine érudition.

Après ce beau début, ce ne furent plus, à la Comédie-Française,

à rOdéon, à la Porte-Saint-Martin, que leçons sur l'histoire de
France: Dumas donna Christine, Charles VII chez ses grands vassaux;

enfin cette Tour de Nesle, la plus joyeusement fantastique évo-

cation du moyen âge qu'on ait jamais faite. Cependant Marion de

Lorme, Le roi s'amuse, la Maréchale d'Ancre, Louis XI, complétaient

l'éducation du peuple. Il n'est que trop facile aujourd'hui de

railler la fausseté criarde et théâtrale de ces peintures. Songeons,

pour en comprendre l'effet, qu'elles s'adressaient à des gens qui

n'avaient lu qu'Anquetil et Velly : de sèches, froides et décolorées

annales, où rien ne parlait à l'imagination.

Selon la formule romantique, Dumas n'hésite pas à jeter ses

cours ou ses tableaux d'histoire à la traverse de l'action drama-
tique, sans souci de la ralentir ou de la refroidir. Ainsi le baron

de Saverny arrête une intrigue violente pour faire une longue

leçon à Charles VII. Même dans les sujets modernes, où la couleur

locale nécessairement tient moins de place, on trouve dans Richard

Darlinglon tout un tableau consacré à la description pittoresque

des élections en Angleterre; dans Antony , en plein quatrième

acte, une conversation littéraire, intéressante du reste et instruc-

tive, mais qui devait être plutôt dans la préface que dans le drame.
Sous l'étalage de la couleur locale, sous le déploiement des

tirades emphatiques, Dumas trouve moyen de révéler le tempé-

rament d'un dramaturge. Il a le sens de la scène, l'instinct des

combinaisons qui font effet : cet art très particulier du théâtre,

qui n'a rien de commun avec la littérature, qui n'a besoin ni de

la poésie ni du style pour valoir, aucun romantique ne l'a possédé

comme Dumas. Ses drames historiques sont des modèles de décou-

page adroit, et ses drames d'invention sont machinés à merveille

pour la scène. Surtout Dumas a le sens de l'action : en dépit de la

sentimentalité romantique, il fait agir plus encore que parler ses

personnages; les situations s'accumulent, les intrigues se croisent,

les coups de théâtre se chassent. Point de caractères : des passions

élémentaires, sans nuances, banales en leur formule, mais mons-
trueuses d'intensité, et agissantes: quand les curiosités de la

couleur locale et les débordements de la rhétorique ne lui imposent
pas trop d'arrêts, le drame va d'un mouvement violent, haletant,

avec une raideur brutale, vers son dénouement. Antony est à cet

égard un modèle. Ce drame est, avec Challerton, la pièce la plus
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caractéristique du Lhéàtre romantique. Dumas y a exprimé, sous
la forme dramatique, avec une r<^ellc puissance, l'exaltation lor-

cenée, sauvage de cet amour que le romantisme faisait supérieur

à tous les devoirs, à toutes les lois, à toute morale.

Antotjy tue son Adèle. La femme de .Saverny, répudiée par lui,

le fait assassiner par le Sarrasin Yacoub le soir de ses noces avec

une autre femme. Itichard Darlini;ton, fils du bourreau, deverm
membre du Parlement, jette sa femme par la fenêtre pour épouser
une femme plus riche. Voilà les atrocités où se plait Uumas. Il a
inventé, ou exploité plus qu'on n'avait fait avant lui un certain

genre de pathétique : celui qui nait d'une angoisse physique,

devant la souffraoce .physique. Voyez la lin de Christine : Monal-
deschi a peur, peur de la mort, peur de la blessure, de la douleur,

du sang qui coule, du fer froid qui entre dans la chair; il a la

fièvre, il tremble; puis il est blessé, il se traîne saignant, il supplie,

on l'achève. 11 n'y a pas là dedans une idée morale, un sentiment :

rien que l'horreur physique. De même dans Henri ïll. \j& duc de
Guise meurtrit le bras de sa femme pour lui faire écrire la lettre

qui attirera Saint-Mégrin dans le guet-apens; la duchesse de Guise

se fait briser le bras pour tenir sa porte fermée, pendant que
Saint-Mégrin fuit par la fenêtre et qu'on entend le tumulte des
assassins qui le reçoivent. Cela est féroce Ce bon, ce grand enfant

de Dumas a, dans son théâtre, une énergie de boucher ou de

cannibale.

Shakespeare était le maître qu'invoquaient les romantiques :

en réalité Byron leur fournit plus que Shakespeare. Le jeune pre-

mier du drame romantique vient tout droit de ses poèmes. Téné-

breux, fatal, amer, il sort on ne sait d'où, il passe enveloppé

d'un triple prestige de mystère, de crime et d'amour : le (iiaour,

Lara, le Corsaire, ces incarnations de la sensibilité misanthropique

de Byron, sont les modèles d'après lesquels nos robustes et bien

portants poètes, le joyeux Dumas, le solide Hugo, ont dressé le type

de leur héros, bâtard ou enfant trouvé, victime ou ennemi de la

société, désespéré, jnagnanirae et tout débordant de tendresses

séduisantes : Anlony est plus brutal, Didier plus pleurard. Ils ne

s'aperçoivent pas de l'absurdité qu'il y a à loger ce type poétique

dans une époque historique connue et caractérisée. Encore y a-t-il

plus de bon sens à montrer un Antony dans la vie contemporaine,

parce qu'Anlony représente au moins un état de l'imagination

française en 1830. Mais un Didier au temps de Louis XllI, entre

Hichelieu et Marion de Lorme, voilà qui est fort! Et V. Hugo ne

s'est pas lassé de répéter ce type qui n'était môme pas une expres-

sion sincère de sa propre personnalité: le laquais Huy Blas, If*

bandit Hcrnani, l'aventurier Gcanaro, le chevalier Otbert, lo pro-
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scrit Rodolfo, ne sont que des variantes, les deux premières origi-

nales, les autres assez décolorées de Didier, Sur neuf drames, six

répliques du même type '.

Cela suffirait à marquer combien l'invention psychologique de
V. Hugo est pauvre. Tous ses caractères sont d'une simplicité

élémentaire; ils tiennent dans de sèches formules, qui sont en
général des antithèses. Tout le génie et toute la vertu dans la

plus grande bassesse sociale : voilà Ruy Blas. Toutes les laideurs,

la morale avec la physique, et dans cette dégradation de tout l'être

humain, un sentiment mgénu, l'amour paternel • voilà Triboulet.

Toute la beauté et tous les vices, tous les vices et une vertu,

l'amour maternel: voilà la double antithèse qui constitue Lucrèce
Borgia. Et ce seront là des caractères compliqués ; les caractères

simples sont de raides et monotones abstractions, celui-ci la haine,

celui-là l'ambition, cet autre l'envie, un autre la royauté, etc. Au
fond, V, Hugo ne compose pas ses caractères autrement que les

tragiques du sYiii^ siècle.

Il masque la maigreur psychologique de ses personnages par
les mêmes procédés ; l'incognito d'abord, la reconnaissance, les

conspirations, l'émeute à. la cantonade, etc. Hernani, Gennaro,
Otbert, Rodolfo ont une « fatalité » de contrebande : ils ne sont pas
mystérieux, ils ne sont que déguisés. Les Burgraves sont une cas-

cade de reconnaissances. Job, l'Empereur, Guanhumara, Otbert se

retrouvent comme dans une tragédie de Crébillon. Voici dans les

mêmes Burgraves la voix du sang, et dans Angelo la croix de ma
mère, empruntée à Zaïre. Aux moyens de tragédie s'ajoutent tous
les timcs du mélodrame : portes secrètes, caveaux, poisons, les six

cercueils de Lucrèce Borgia, tout un matériel d'eCfets pathétiques
pour les nerfs et pour les yeux.

Abstraits dans les caractères, les drames de V. Hugo sont enfan-
tins par l'action II est loin d'avoir l'instinct scénique de Dumas.
II dresse gauchement son intrigue; il ne sait pas la conduire. A
chaque moment, il intervient pour la soutenir et la faire durer,

A qui fera-t-on croire, si Ruy Blas est parvenu à être favori de la

reine et premier ministre, qu'il ne puisse supprimer don Salluste,

ou le mater? Au prix de quelles invraisemblances s'obtient le

dénouement de Hernani?Les méprises de Triboulet sont d'une pué-
rilité grotesque. Ces malheureux drames ne tiennent pas sur leurs

pieds. On sent que tout y arrive par la volonté du poète, en vue
d'un effet pittoresque ou poétique.

1. Hernani, 1830 Marion de Lorme, 1831. Le Roi s'amuse (une seule représ.),

1832. Lucrèce Borgia, Marie Tudor, 1S33. Angelo, 1835, Ruy Rlas, 1838. Les Bur-
graves, 7 mars 1843.
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La plus complète inialelligence — le mot n'est pas trop fort —
do la vérité et de la vie y éclate. Un (gentilhomme rebuté par une

femme, déguise son valet en seigneur et lui donne ordre de se faire

aimer de cette femme : il y a là un sct'nurio de farce. Que Molière

en fasse les Précieuses ndicules, rien de mieux : mais d'en faire

Rny Bios, d'espérer sur cette donnée de haute fantaisie élever une

action sérieusement attendrissante et tragique, c'est vraiment

manquer de sens cotnmun. Nulle part l'action n'est vraie, direc-

tement tirée de la réalité commune, simplement fondée sur les pas-

sions universelles : les Grecs et les Turcs de Racine sont bien plus

près de noui, et par leurs actes, et par leurs sentiments, que les

Espagnols et les Français de V. Hugo.

Les bizarres romans qu'il imagine pour corser son intrigue, les

fantastiques passions dont il enfle ses caractères, sont presque tou-

jours en complet désaccord avec les mœurs des temps où il localise

son drame. Aussi a-t-il beau dresser pédantesquement toute la

bibliographie d'un sujet; la couleur historique jure avec le thème

poétique; elle fait l'elTet d'être plaquée ; elle s'écaille. Nos seigneurs

du xv!*^ et du xyu* siècle, tels que V. Hugo les voit, nous parais-

sent d'une fausseté ridicule; et si l'honneur espagnol nous parait

mieux dépeint dans Hcrnani, c'est peut-être simplement parce que

nous sommes Français. Les Espagnols s'en égaient ou s'en indi-

gnent, et ne trouvent pas plus de bon sens dans Hemani que nous

n'en trouvons dans Marion de Lorme '.

Il faut pourtant reconnaître que dans deux pièces au moins

V. Hugo nous a donné avec puissance la vision poétique du passé ;

en dépit des extravagances de l'action, fluy B/as^voque devant nos

yeux l'effondrement de la monarchie espagnole, l'épuisement de

la dynastie autrichienne à la lin du xvii" siècle; et les Burgraves

ressuscitent dans notre imagination l'effrayante, la confuse gran-

deur de l'Allemagne féodale.

Les drames de V. Hugo ont été «auvés par le lyrisme du style.

Us seraient plus oubliés que les tragédies de Legouvé, ou les mélo-

drames de Pixérécourt, sans les vers, qui sont d'un grand poète.

Et si on les considère seulement comme des poèmes^, on doit

accorder qu'ils sont admirablement agencés pour ménager au

poète les occasions de se donner carrière. Hugo amène n'importe

comment les situations, les sentiments sur lesquels son inspiration

lyrique pourra librement partir : il fait pour lui-même ce que

1. Par ex. : M. J. de Larra (Kipnro), Obras, Oarnier Hermanos, 4 vol. iii-12.

2 II y a dans le théâtre de Hugo un drame lyrique, pathétique et pittoresque,

qui n'a pu se réaliser, opprimé par la préoi'cupalioi) que le poète avait d'obéir à

la tradition de l'intrigue, par les surprises et les péripéties du mélodrame qu'il

se croyait obligé d'iuventer {II' éd.).
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1« librettiste fait pour le musicien. Ses drames éqaiYident aux

recueils lyriques qu'il a donnés : toute la différence est qu'ici le

fil d'une intrigue réunit les fragments de l'inspiration. Nous y
trouvons d'admirables couplets, de délicieux dialogues d'amour :

il n'importe qui parle, Hernani et Dona Sol, Ruy Blas et la Reine,

Didier et Marie; c'est toujours lui et elle, le couple romantique.

Puis de vastes amplifications, des merveilles d'invention verbale :

comme la scène des portraits d'Hernani, réalisation d'une figure

banale de l'art oratoire. Puis, comme il faisait sur l'histoire de

son temps, sur les faits divers de la vie contemporaine, le poète

médite sur ses lectures, sur les histoires des temps disparus; et

sous les noms de ses acteurs, c'est lui qui parle. Dans le mono-
logue de Charles-Quint, dans les tirades de Saint-Vallier ou de

Nangis, dans maints dialogues, il ne faut voir que le poète pensif

qui nous dit sa pensée. Lorsque Ruy Blas foudroie les courtisans

de son indignation grandiloquente, c'est un exercice de satire

lyrique qui continue certaines pièces des Chants du Crépuscule, et

annonce les Châtiments^.

Il y a quelque chose dans ces drames, qui ne s'était pas étalé

encore dans la poésie de V. Hugo, s'il se rencontrait déjà dans
Notre-Dame de Paris : un comique d'imagination, sans esprit, sans

finesse et sans idées, robuste, vulgaire, un peu lourd, tout renfermé

dans les éléments sensibles du style et du vers, dans l'image et

dans la rime, quelque chose de copieux et de coloré dont on ne

saurait nier la puissance. Le quatrième acte de Ruy Blas (le qua-

trième, notez-le, l'acte critique du drame, pour mieux narguer les

classiques) appartient tout entier à don César de Bazan; sous le

nom de ce gueux pittoresque, V. Hugo a lâché sa fantaisie, et

nous a donné un chef-d'œuvre de comique énorme et truculent.

De Vigny, une seule pièce compte. Chatterton (12 février 1835) :

mais elle est supérieure. Point d'histoire, point de particularités

singulières : Vigny ne s'intéresse pa^ à ce que fut son héros dans
la réalité. Il écarte les « faits exacts de sa vie »; Chatterton n'est

pour lui qu' « un nom d'homme ». Il ne prend de sa destinée que

ce qui en fait un type. Point d'intrigue, un minimum d'action :

« C'est l'histoire d'un homme qui a écrit une lettre le matin, et

qui attend la réponse jusqu'au soir; elle arrive, et le tue ^ ». Ici,

dit le poète, « l'action morale est tout ». On voit combien cette

1. L'imagination du décor et de la figuration qui égare parfois Hugo, s'accorde

parfois avec l'imagination lyrique : le poète crée alors une beauté scéniqiie

originale; ainsi quand le duo d'amour de Dona Sol et d'Hernani se déroule et se

termine dans le cadre de Saragosse incendiée (//« éd.).

2 Dernière Nuit de travail. — A consalter : E Sakellaridès, A. de Vigny auteur

dramatique., 1902.
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pièce romantique se rapproche du système classique. Mais voici

la différence. L'objet de Vigny n'est pas une étude de caractère,

une analyse de sentiments : c'est de manifester une idée philo-

sophique. « J'ai voulu montrer l'homme spiiilualistc étouffé par

une société matérialiste, où le calculateur avare exploite sans

pitié l'intelligence et le travail. » Chalterlnn est le symbole (le mot
est de Vigny) du poète. Bell et Beckford symbolisent la l)Our;;eoisie

orléaniste, qui n'estime que l'activité industrielle et l'argent; le

poète, délaissé, raillé, inutile, affamé, sent dans un tel monde une

impossibilité de vivre. Sur cette idée, qui ne nous étonne pas chez

l'auteur de Moïse et de SlellOy Vigny a écrit un drame émouvant
et sobre, dune amertume concentrée. Comme dans ses poèmes, il

a su donner aux figures symboliques une pjécisioji intense, qui

les fait vivre : Beckford, avec sa sottise bouffie, Bell, avec sa vulga-

rité dure, le quaker, qui enseigne la vertu sans niaiserie et sans

bavardage, et surtout cette exquise Kitty Bell, si pieuse, si dévouée,

si pure, si tendre, que la pitié mène à l'amour, et qui n'avoue son

amour que par sa mort, tous ces caractères sont fortement conçus,

vrais à la fois comme réalités et comme symboles. 11 n'y a que

Chatterton qui soit manqué : et il était difficile qu'il ne le fût

pas. Dès qu'il est individuel, il perd les raisons de mourir, et sa

I)lainte dépasse son mérite ou sa misère : tant qu'il reste une

abstraction philosophique, il n'est pas vivant, et qu'importe alors

qu'il meure? 11 faut donc qu'il se dégrade, ou se refroidisse. Voilà

le danger du symbole au théâtre. Vigny, du reste, a réussi, autant

qu'il était possible, à masquer ce vice de la conception; et son

œuvre a une force pathétique à laquelle on n'a peut-être pas

toujours assez rendu justice.

Aux trois héros des combats de 1830, à Dumas, Hugo, Vigny,

nous devons ajouter ici Alfred de Musset. Dégoûté par une expé-

rience malheureuse \ il ne voulut plus affronter la scène, et il

écrivit librement ses comédies, sans souci des nécessités scéniques;

>l les imprima dans la Revue des Deux Mondes. On sait comment
ces fantaisies parurent d'abord sur la scène du théâtre français de

Saint-Pétersbourg, d'où Mme AUan les rapporta : le Caprice fut

joué d'abord (nov. 1847); et peu à peu le reste suivit.

Ce théâtre de Musset est exquis, et de la plus pure essence

romantique : il est lyrique sans mélange; et toutes les formes que

se plait à créer l'imagination du poète, formes d'actions et formes

1. La Xuit Vétiitienne, k l'Odéon. 1830. Après le Caprtee flS4") vinrent ue ne cile

que les principales pièces) : Il ne faut jurer de rien, te Chandelier, el André del

Sarto, en 18Î8, le.i Caprices de Marianne, en i851 . F'inr«*io (1866) n'a jamais réussi;

On nebadtne pa* avec /'n/nour (18G11 c^t resté an.réperfoitft de la Comédie-Française;

Z(a<t(;/-i;ieaéiéjf>iiéeeu 1882— A consulter I.afuseode./c Théâtre d'A.de Mutset,i90\.
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de caractères, ne sont pas autre chose que l'exacte représentation

des divers états de sensibilité qu'il a lui-même traversés. Nulle

préoccnpàlion étrangère au drame sentimental de sa propre exis-

tence ne vient modifier ou compliquer son théâtre. 11 ne se pique

pas de ressusciter des époques historiques : il ne nous offre ni visions

archéologiques, comme Hugo, ni cours d'histoire comme Dumas.
Il use des temps et des lieux selon sa fantaisie, pour assortir la

forme de son action à la qualité de son rêve triste ou joyeux. Et

ce sont aussi des pays de rêve, qu'il nous montre, c'est son rêve

d'une Allemagne, d'une Italie, d'un xvni'' siècle, d'une Renaissance,

qu'il imagine tour à tour comme le milieu le plus en harmonie
avec la disposition actuelle ou la crise récente de sa sensibilité. Il

se compose ainsi une atmosphère idéale, où l'être qu'il est aujour-

d'hui luT semble plus complet, plus à sa place.

On ne trouve pas chez lui les amas de symboles dont V. Hugo
charge ses restitutions historiques : il n'a pas non plus cette pré-

cision serrée d'écriture symbolique que l'on remarque dans Chat-

terton. 11 n'était pas assez penseur pour y réussir, et la Coupe et

les lèvres est un grand, effort manqué. Cependant la rétlexion de
Musset attachée sur les états de sensibilité dont il avait fait

l'épreuve, sur ceux auxquels la pratique ou la poursuite de l'amour
donne lieu, en a dégagé certaines idées générales, qui constituent,

comme nous avons vu, sa philosophie personnelle : et ces idées

transparaissent surtout dans son théâtre. Mais elles sont telle-

ment liées à la vie sentimentale du poète, à ses expériences, à ses

aspirations, qu'elles circulent dans l'œuvre sans la dessécher.

Lorenzaccio^ la plus symbolique de toutes ces comédies, et qui
contient peut-être le dernier mot de la philosophie de Musset, est

une œuvre délicate, touchante, parfois puissante.

Le héros de ces comédies, c'est toujours Musset; et nous voilà

débarrassés du héros byronien à formule fixe. Fortunio, Valentin,

Perdican, Fantasio, Lorenzaccio, autant d'épreuves du même por-

trait; c'est Musset vu par lui-même, à des moments divers, en des
états passagers d'exaltation, de renouvellement, de confiance, de
lassitude ou de dégoût : parfois il se dédouble, et, dans Octave
et Célio, pose face à face les deux âmes qu'il sent en lui, l'âme
légère du libertin, l'âme grave de l'amant idéaliste. Ou bien il se

pose devant lui-même, il prend ses jours de raison pour juger ses

jours de folie, et habillant sa fugitive sagesse du costume qui lui

sied, il appelle l'oncle Van Buck, bedonnant, grisonnant, positif,

à chapitrer l'incorrigible Valentin,

D'une matinée de bon sens lucide, où il s'est dit ses vérités, le

premier acte de // ne faut jurer de rien est sorti; la réalité a fourni
le point de départ, l'imagination fera le reste ; elle organisera une
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action, uii dénouement conformes à cette situation première où

le poète s'est trouvé Ailleurs il n'y a rien de réel, <|u'une cerlaiiic

disposition sentimentale. Alors la comédie crée un univers de la

couleur de ce sentiment, et la vérité morale est entière daus

l'absolue fantaisie de la construction scénique.

Les Nuits à part, Musset n'a rien fait de supérieur à cinq ou six

de SOS comédies. D'abord la forme dramatique épure l'inspiration

l3rique en l'objectivant, et surtout quand le thème éternel est

rameur, le lyrisme direct devient trop facilement agaçant ou
ennuyeux. Puis Musset a précisément les qualités auxquelles la

forme dramatique peut donner toute leur valeur. Son théâtre est

exquis par la line notation d'états sentimentaux très originaux et

très précis : il s'analyse lui-même sous ses noms divers avec une
acuité poignante. 11 a présenté aussi, avec une singulière ingé-

nuité de sentiment, ses rêves d'innocence et de pureté, des âmes
délicieuses, inaltérables en leur candeur, ou frissonnantes d'indé-

cises inquiétudes; ses jeunes filles sont d'exquises visions, Cécile,

Rosette, et la petite princesse Elsbeth qui va être sacrifiée à la

raison d'État '.

Musset a le sens du dialogue : il voit les interlocuteurs comme
personnes distinctes, et il entend manifestement le timbre de

chaque voix, l'accent, la réplique, qui manifestent chaque âme
en son état et qualité. Il n'est guère possible de conduire sûrement
un dialogue sans avoir en quelque degré le sens psychologique :

Musset l'a eu plus qu'aucun romantique. Autant les modes géné-

raux de sensibilité qui constituent les personnages de premier
plan sont délicats et compliqués, autant les caractères attribués

aux personnages accessoires sont sommaires et peu profonds. Là
l'élude est minutieuse et fouillée : ici l'esquisse est sobre et sim-
plifiée, le trait franc et juste Voyez l'oncle Van Buck, et la tante

de Cécile, et l'abbé : ces gens-là ne sont pas compliqués, mais
ils vivent. Même Musset a eu dans un degré supérieur le sens de
la caricatiye artistique, qui ramasse et déforme un type par une
simplification vigoureuse : dame Pluche, Blazius, Bridaine, le

prince de Manloue, le podestat Claudio sont de charmants gro-

tesques. Ainsi s'étend la comédie fantaisiste de Musset, précieuse

et naturelle, excentrique et solide, sentimentale et gouailleuse,

plus poétique que la comédie de Marivaux, moins profonde que la

comédie de Shakespeare, œuvre unique en somme dans notre

littérature, et d'une grâce originale qui n'a pu être imitée.

1. £t louU la comédie A quoi rêvent les jeune» (Uleê?
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3. LES RÉSULTATS DU ROMANTISME AU THEATRE.
*

Les romantiques n'ont pas réussi peut-être à faire vivre leur

drame : ils ont réussi du moins à empêcher la tragédie de vivre..

Ils ont dégoûté le public du « palais à volonté » où s'enferme une
action abstraite, où des tirades pompeuses tombent lourdement
de la bouche de personnages qui, en dépit de leurs noms, ne sont

ni d'aucun temps lù d'aucun pays. Il faut désormais du spec-

tacle, de l'action extérieure, du pittoresque, des détails locaux et

individuels : il n'y a plus de succès que par l'emploi plus ou moins
large des moyens romantiques.

C'est ce que nous montre Casimir DelaTigne ^ que, dans vingt ou
trente ans, il sera sans doute permis de ne plus nommer dans une
histoire comme celle-ci, Après avoir suivi docilement la tradition

dans les Vêpres Siciliennes (1819), il habille d'oripeaux romanti-
ques la maigreur de la tragédie pseudo-classique; et par ses dra-

mes vides de psychologie, d'une sentimentalité fausse ou banale,

d'un pittoresque criard et plaqué, par son Marino Faliero (1829),

son Louis XI (1832), ses Enfants d'Edouard (1833), il escamote
d'assez bruyants succès. Il se donne parfois le mérite de la vigueur
par des brutalités gratuites ou forcées ^. Il fait aimer Hugo, qui

n'est pas sensiblement moins humain, et qui du moins est poète :

le style de Delavigne esl cruel, là surtout où il fait effort pour
teindre son vers de poésie. Toute la vogue de ce dramaturge est

Venue de son prosaïsme renforcé : les spectateurs réfractaires à la

fougue lyrique des pièces romantiques se sont retrouvés dans sa

platitude, qui leur a paru la raison même.
J'en pourrais presque dire autant de Ponsaxd-', dont le succès

sembla donner le coup mortel au théâtre de la nouvelle école. La
même année 1843 a vu les Burgraves tomber et Lucrèce aller aux
nues. Mais ensuite Ponsard revient aux sujets modernes : il lire

de rhistoire les scènes saisissantes àeCharlotle Q^tdau (1850) et du
Itioncmxoureux^ (1866). Encore ici, point de psychologie, point de
poésie; et dans l'intrigue, de méchantes inventions sentimentales

ou romanesques. Mais le style est solide dans son prosaïsme, la

pensée concentrée, ramassée en couplets vigoureux, en vers d'une
belle venue L'absence d'imagination a laissé aux scènes historiques

1. C. Delavigne (1793-1843), né au Havre, fit des odes classiques qu'il réunit sous
le nom de Messéniennes (1818-1819). — Édition : 4 vol. in-18, 1870, Paris, Didot.

2. Une famille au temps de Luther, 1836.

3. F. Ponsard (1814-1867), né à Vienne (Isère). — Édition : 3 vol. in-8, C. Lévy.

—

A consulter : C. Lalreille, La fin du théâtre romantique et François Ponsard, 1899.
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une apparence d'exacte vérilt'', dont la viltialion oratoire du discours

a doublé l'elTet. On eut pendant quoique temps l'illusion que le

th*;ilre français comptait deux ou trois chefs-d'œuvre de plus.

Un l'ait plus important se produisit : UaiJiel ' débuta à la

Comédie-Prançaise; et do 1838 à 184;J, Camille, Pauline, Herniione,

Monime, Esther, Bérénice, Koxane, Phèdre, Athalîë Tëpârurenl.

(]"était la tragédie qui ressuscilAÏt, mais la vraie tragédie, la

vivante, l'humaine, celle de Corneille et celle surtout de Hacine^

il suffit que Hachel montrât dcitis tôulie la violence de leurs pas-

sions les « raisonnables » héroïnes du théâtre classique, pour
rabattre l'extravagante excentricité du drame romantique.

Mais le romanlisnie avait nettoyé la scène : unilés, conventions,

style, il avait tout bousculé. Bien ne devait plus faire obstacle

au poète qui aurait quelque chose à dire sur l'homme, et qui

saurait le dire par les moyens spéciaux du drame. Mais, si tout

était démoli, rien n'était fondé. La tragédie était impo5s|b|e. Le

drame historique ne vivait pas. Le drame de passion rejetait le

vêtement littéraire, et s'en allait chercher les scènes populaires, où

le public n'a pas besoin de style.

La place à prendre fut prise par la comédie; le mouvement que

nous avons observé au xvni^ siècle dans l'apparition de la comédie
larmoyante et du drame bourgeois, se reproduisit vers ISriO, où

Ion voit Augier et M. Dumas lils tirer de la comédie l'unique

forme littéraire du drame sérieux qui ait été réellement vivante

en ce siècle

4. COMÉDIE ET VAUDEVILLE : SCRIBE.

Depuis la fin du xyiii^ siècle, la comédie se traîne : la gaieté de

Beaumarchais est perdue, la profondeur de Molière se retrouve

encore moins. La comédie, quand elle ne ' reste pas un exercice

littéraire, aimable et puéril, dans le style des Epilrcs de Boileau

plus ou moins mouillé de sentimentalité, tourne au vaudeville, et

cherche à forcer l'intérêt ou le rire par l'ajustement d'une intrigue

curieuse ou par la cocasserie des mots, des types et des situations.

Sous le premier Empire, le grand homme du genre est Picard ^

qui dessine avec quelque verve d'assez grossières caricatures de

caractères sans portée : comme ce tatillon qu'i. a nommé Monsieur

Musard (1803). Lorsqu'il veut peindre les mœurs, et faire la satire

1. Elisa Rachel Félix (1S20-185S). Elle quiUa la Comédie-Française en 1855.

<2. L.-B. Picard (176Î>-I8'28) : Médiocre et rampant (1797); le Collatéral ou la Dili-

gence à Joigny (17tt9); Duhautcow» ou le Contrat d'I'nion (1801). les Marionnettes

(1806); la Vieille Tante (1800) - ÉdlUon Théâtre, 1891, 8 vol. ia-8.
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des vices de son temps, il est superficiel, étriqué, vulgaire, parfois

puéril. Rien de plus anodin que sa Pr.lite Ville (1801), délayage
d'un mot de La Bruyère: et quant aux trop fameux Ricochets

(1807), le ressort « psychologique » joue avec la précision d'un
jouet mécanique : il n'y a pas là ombre de vie ni de vraisemblance.

De la tentative de La Cliaussée et de Diderot, il n'était guère
resté, conformément au sentiment de Voltaire, que la comédie
mixte, où des scènes attendries et pathétiques alternent avec les

scènes plaisantes. Les gens qui écrivent en vers pour la Comédie-
Française retiennent cette forme; l'œuvre la plus célèbre en ce
genre est VEcole des vieillards de C. Delavigne (1823), pièce morale
en vers maussades.

Le xviii" siècle avait connu une sorte de comédie historique :

on sait le succès qu'obtint Collé avec son ennuyeuse Partie de
chasse de Henri AV. Lemercier dans Pinto (1800) avait indiqué une
façon assez originale de traiter en comédie les grands événements
historiques, en montrant l'envers, les dessous, et comme les cou-
lisses de la politique. Les comédies historiques se multiplièrent

dans la première moitié du siècle, favorisées par le mouvement
romantique et par la publfcation de tant de Mémoires et de Chroni-

ques qui renouvelaient l'histoire. Le vaudeville même fit une con-
sommation inouïe de personnages historiques, et les pièces anec-

doliques ou plaisantes atteignirent, parfois dépassèrent l'extrava-

gante fantaisie du drame romantique; qui veut s'en assurer lira

les comédies de Mme Anceiot. A ce genre se rattachent, dans
l'œuvre de Dumas et de Scribe, des pièces telles que Mademoiselle
de Belle-Ile et le Verre d'Eau. La. comédie de C. Delavigne Don Juan
d'Autriche (1835) est un compromis entre ce genre et le drame
romantique : c'est un mélange de scènes pathétiques, invraisem-
blables ou fausses, et de gaietés vaudevillesques où l'esprit est

laborieux et lourd, mais les effets faciles et sûrs.

La comédie ne devajt^.guère tenter les romantiques : ils avaient
l'àme trop sombre, et prenaient trop au sérieux leur mission ou
leurs souffrances. Dumas y vint, après que sa fièvre de 1830 fut

calmée, lorsqu'il fut rendu à son naturel de bon enfant qui amiait
à conter des histoires, et à son tempérament d'homme de théâtre,

apte à faire jouer tous les trucs qui tirent le rire et les larmes.
Musset nous a donné la seule comédie qu'on puisse nommer
romantique, celle de Dumas n'étant autre chose que le vaudeville

agrandi ou le drame dégradé, comme on voudra, selon les for-

mules et par les procédés de Scribe.

Voilàle grand nom du théâtre comique dans la première moitié
du siècle ' .Scribe inonde toutes les scènes de son infatigable pro-

1. E. PTibri M7P1-1''61), fil» .I''in rnnrfhanii de la ruf. Saint-Denis, eut sa CTande
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duction pendant cinquante ans (1811-1862). Fournisseur ordinaire

du fiymnase depuis sa fondation (1820), applaudi souvent à la

Comédie-Française, il offre à la bourgeoisie exactement le plaisir

et l'idi'îal <|u'elle réclame : elle se reconnait dans ses pièces, où rien

ne d<''roule son intelli;.'ence.

Scribe est un artiste : en ce sens d'abord que ses combinaisons

dramatiques n'ont d'autre fin qu'elles-mêmes. Le théâtre, pour

lui, est un art qui se suffit; il n'y a pas besoin de jpensée, ni de

poésie, ni de stjle : il suffit que la pièce soft liien construite Le
métier, la technique sont tout à ses yeux; et il y~est rnâllie. Les

faits et les caractères ne sont pour lui que des rouages dont il

compose sa machine : il ne cherche ni à représenter la vie, ni à

étudier les passions, ni à proposer une morale '. Vraies ou fausses,

invraisemblables ou banales, il prend indifféremment toutes

données; il n'a souci que de les ajuster, de les emboîter, de les

lier, de façon qu'à point nommé se décroche la grande scène du

m, et que le dénouement s'amène sans frottement. Il a le génie

des préparations, si l'on entend par là, non les préparations morales

qui font apparaître la vérité des effets dramatiques, mais les

indications de faits qui doivent servir à faire basculer soudai-

nement l'intrigue.

Au reste, tirez-le de là; essayez de le prendre hors de ses combi-

naisons de vaudeville. II est plus maigre, plus plat, plus superfi-

ciel que Picard dans la comédie de mœurs : rien de plus enfantin

que cette Camaraderie, où ce favori de la bourgeoisie a voulu flageller

les mœurs de son public, que ce Bertrand et Raton, où il a cru tirer

la philosophie des révolutions. Ses pièces pathétiques sont des

vaudevilles lamentables. Advienne Lecouvreur, Une chaîne sont infé-

rieures à Michel et Christine et au Mariage de raison de toute la

supériorité de leurs prétentions.

Le type parfait de cette comédie, c'est Bataille jle Dames : cela

ressemble aux petits jeux de société, où l'on fait trouver~ïïn objet

caché : il s'agit d'escamoter, ou de découvrir un proscrit politique.
|

Sera-t-il pris? ne sera-t-il pas pris? toulM'intérèt est là, dans le fait

douteux, dans la recherche, dans la devinette, car on ne s'inté-

resse même pas au personnage, qui n'est qu'un mannequin -.

vogue entre 1815 ot 1S50. De 18-20 à 183il il travaille surtout pour le Gymnase :

Michel et ChtWiA/; (TR20), le Mariage de raison (1826). A la Comédie-Française,

Bertrand el Raton (1833); la Camaraderie (1837); la Calomnie (18i0); le Verre d'ea\i

(1840); Une chaîne (1841); Adrienne Lecouvreur (1849). — Édition : Dentu, 76 vol.

in-12, 1874-85 (9 vol. de comédies et drames; 3:1 vol. de comédies et vaudeviUe*).

1. Le Colonel : nne jeune fille déguisée en colonel du 12« hussard» est acceptée

pour telle par les officiers du régiment; la vue d'un pistolet la fait évanouir et

reconnaître

2. Voyez encore la cascade de quiproquos du Diplomate.
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Tous les agents de change, colonels, baronnes, ingénues, que
Scribe a fabriqués si abondamment, sont des mannequins, que
l'auteur tourne, ramène, emmène, selon l'utilité de son intrigue.

Il a pourtant, quoi qu'il n'y songeât guère, mis une morale dans

ces vaudevilles de mince portée; ils reflètent naïvement une con-

ception de la vie, celle de l'auteur et de son public, leurs maximes
courantes, selon lesquelles ils réglaient leur activité et jugeaient

celle des autres. Cette morale est delà plus vulgaire médiocnté :

partout l'argent, la position, la carrière, la fortune, le plus bas

idéal de succès positif et d'aise matérielle, voilà ce que Scribe et

son public appellent la raison. Pour qu'un jeune homme se

marie sans amour, 25 ou 50 000 livres de rente chez une veuve,

500 000 francs de dot chez une 'ingénue sont des arguments sans

réplique; et le devoir de rompre un amour coupable est impé-
rieusement dicté par la nécessité de ne pas nuire à sa carrière : cela

dispense de pitié, de délicatesse et d'honneur. On ne peut s'em-

pêcher d'être dégoûté de voir tout acte de probité, de bonté, de
dévouement, inévitablement payé en argent, d'une grosse dot ou
d'un bel héritage. Scribe ferait aimer les excentricités morales de

la passion romantique.

Aux froides sentimentaUtés, aux adroites intrigues de Scribe, je

préfère le vaudeville cocasse, les caricatures énormes, les farces

folles que Duvert et Lauzanne *, et d'autres auteurs apportent aux
Variétés, au Palais-Royal, au Vaudeville. Il y a de la franchise au
moins, et une certaine vigueur comique dans l'excentricité des

types et des situations, qui même à la lecture, et sans le jeu des

Potier, des Arnal, des Odry, font encore leur effet. Et je ne sais si

Scribe même a jamais rien fait qui vaille, littérairement, l'Ours et

le Pacha^, cette pure folie, dont il se passa un jour la fantaisie.

1. Théâtre, Charpentier, 6 vol. in-18, 1876-78. Harnali ou la Contrainte par Cor

(1820) ; UQ Scandale {I83i); le Mari de la Dame de Chœurs (iS31) ; la Sœur de Jocrisse

(1840), etc.

2. VOurs et le Pacha, aux Variétés, 1820, avec Odry, qui jouait aussi daas les

Saltimbanqitet (1830), de Dumersaa et Variu, autre type fameux du geure.



CHAPITRE V

LE ROMAN ROMANTIQUE

Le roman au (icbuldii xix' s\bc\e : Obermaim, Adolphe. — 1. Roman his-

lorique: V. Hugo. Notre-Dame de Paris. Les Misérables. — 2. Koman
lyrique el senlimenlal : (ieorge Sand Ses quatre manières :

romans de passion; romans démocratiques; romans champêtres;

romans romanesi/ues. L'imagination de George Sand. Son idéalisme,

ce qu'il y a de vérité el d'observation chez elle. Ses paysa-

ges. — 3. Passage du romantisme au réalisme : baUac Caractère de

l'homme. Lacunesdel'œuvre : sa puissance. Peinture de caractères

généraux dans les conditions bourgeoises ou populaires. Détermi-

nation individuelle des types. Description des groupes sociau.x. —
4. Roman psychologique : Sainte-Beuve, Stendhal. L'homme. Son
idée de l'énerj^ie. Sa curiosité psychologique. — 5. La nouvelle

artistique : Mérimée. Par où Mérimée diÉFère de Stendhal. Objec-

tivité réelle de son oeuvre; sobriété pathétique et psychologie

condensée, — 6, Un disciple du xvni' siècle : Claude Tillier.

Le rornan romantique avait été préparé de longue date. Après
Housseaii et Bernardin de Saint-Pierre, Mme de Staël cl Chalûaii:

briand avaient opéré !a transformation ou le développement du
genre. Thèses philosophiques, autobiographie sentimentale, im-
pressions pittoresques, ces trois éléments, ajoutés parfois, et le plus

souvent substitués à la description des mœurs et à la p.sychologie

analytique, avaient à peu près détruit l'objectivité du roman, et

n'y avaient laissé que comme un voile au travers duquel transpa-

raissait l'individualité librement étalée.

Ainsi Senaiicour 's'est délini dans 06crma?m (1804), qui est déjà

le roman parfait selon le type romantique -."rTn y, manque que le

style, qui est celui des idéologues dont Senancour est le contempo-
rain et le disciple. Sur ce fond de.xpression analytique, grise et

sèche, s'appliquent des paysages tournés en états d'âme et des
couplets lyriques oii l'émotion intime déborde : Senancour à son
heure, entre Rousseau et Lamartine, a fait un << Lac ». L'œuvre est

1 A consulter : J. Levallois, Un précurseur, Senancour, Paria 1897. in-8.
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très riche de pensée : voisine de Cabanis et de Destult de Tracy

par certaines tliéories, par d'autres elle touche à Sainle-Beuve et

à Sand, et par d'autres enfin elle nous semble devancer Gautier

et Baudelaire. On y trouve de l'ennui délirant, du socialisme, de

l'exotisme, de curieux essais de domination sur le moral par le

choix des états physiques ou l'emploi des stimulants et des

liqueurs, d'originales déterminations de la valeur symbolique

des diverses sensations et comme une esquisse dun symbolisme

des couleurs et des parfums. Mais l'essentiel est une théorie fonda-

mentale qui marque l'originalité de Senancour à égale distance

de Sand et de Stendhal. Profondément irréligieux, Obermann sent,

avec une extrême acuité, l'angoisse des problèmes métaphysique^.

Le monde et la vie n'ont pas de sens : et comment vivre sans

savoir pourquoi l'on vit? Pour Chateaubriand et pour la plupart

des romantiques, l'inquiétude est d'ordre sentimental . chez

Senancour, c'est l'intelligence surtout qui est tourmentée , il

s'agit moins de jouir que de savoir. Mais s'il veut savoir, c'est

pour agir Être, c'est être soi; la vertu, comme le bonheur, c'est

de conserver, de concentrer, de cultiver le moi; il faut empêcher
le monde extérieur de pénétrer ce moi, de l'altérer, de le dissou-

dre; et il faut développer toutes les puissances de ce moi, toules

légitimes, dès lors que naturelles. La vertu, c'est l'effort de l'être

pour réaliser sa loi; c'est l'efTort vers l'ordre. Mais où prendre

celte loi? La volonté dépend de l'intelligence . pour vouloir, il faut

comprendre; pas d'énergie sans connaissance. Le mal d'Ober-

mann, c'est que, ne croyant plus à la, religion, ne pouvant rien

par sa raison, il s'épuise, se ronge, use sa vie dans l'ennui;

inragil, point, parce que la vie et le but de la vie lui sont incom-

préhensibles. 11 ne trouve enfin d'autre action possible que l'action

littéraire, qui consiste à décrire son mal. Cette singulière pein-

ture d'une volonté impuissante pour des raisons métaphysiques

n'eut aucun succès en 1804 : le roman de Senancour dut attendre

1830 pour être en vogue, je ne dis pas pour être compris, car

leT' romantiques y virent surtout l'inertie désespérée qu'ils sen-

taient en eux, sans regarder aux doctrines et au tempérament qui

faisaient Obermann tout à fait distinct de René ou de Lélia.

11 y a de tout dans le roman de Senancour; mais la tradi-

tionnelle observation de psychologie s'y produit sous le sentiment

et la métaphysique.
Dans un chef-d'œuvre plus récent, on retrouvait des qualités que,

depuis Marivaux, les romanciers semblaient avoir délaissées.

Adolphe (1816) est un roman d'analyse, d'une précision aiguë et

puissante, où Benjamin Constant a noté toutes les phases d'un

amour douloureux, les palpitations et les sursauts d'un amour qui
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s'éteint : jusque-là on avait plulùl «•ludié l'éveil et les lents pro-

grès de la passion. Uien de plus classique que ce roman à deux
personnages, où les sobres indications décadré et de milieu laissent

la crise morale s'étaler lar{.;enient. Mair. Adol|)he et Ellénore, c'est

B. Constant et Mme de Staël; et s'il a eu là déîlTratcssê de ne pas

faire d'Ellénore un portrait cruellement applicable, il n'a pas

essayé de peindre un autre que lui-même dans Adolphe. Par là,

ce roman est à la vie sentimentale de l'auteur exactement dans le

même rapport que René pour Chateaubriand ou Delphine pour

Mme de Staël. L'art et le talent restent classiques.

Sous le débordement de l'invention romantique, les principales

directions du genre vont subsister : le roman individualiste va se

charger de lyrisme; le roman analytique et objectif se maintiendra

cependant, et le roman de mœurs se réveillera Mais à la première

heure, une nouvelle forme du roman s'épanouira, qui semblera

devoir éclipser ou étouffer toutes les autres : c'est le roman histo-

rique.

1. ROMAN HISTORIQUE : V. HDGO.

Le rqnian his_torique n'avait jamais été tenté chez nous : je ne

puis appeler de ce nom les contrefaçons de l'histoire, les simples

falsifications de faits que l'on avait parfois essayées '. Avec les

romantiques, l'intérêt passe des faits aux mœurs, à la couleur :

de récit apocryphe le roman historique devient ou prétend

devenir peinture exacte, évocation : c'est l'éveil du sens historique.

Les restitutions de mœurs lointaines et de civilisations dispa-

rues faisaient souvent éclater l'étroitesse de la forme dramatique :

nos romantiques se trouvèrent plus à l'aise dans la forme indéter-

minée du roman, qui se resserrait ou s'étendait selon la matière

ou la fantaisie. Ils furent d'autant plus ardents à se porter vers

ce genre que W. Scott venait de lui donner en Angleterre un
incomparable éclaf.

Les romans historiques pullulèrent, plus fantastiques souvent
qu'historiques, et mêlant les plus excentriques aventures au plus

criard bariolage de couleur locale : ce ne sont souvent que de

noirs ou extravagants mélodrames, mis en forme narrative. Han
d'Islande (1823) est le modèle du genre, où Ton peut classeï

aussi quelques-unes des œuvres de jeunesse de Balzac.

Mais entre les mains de quelques grands artistes, le genre

s'éleva, et des œuvres puissantes naquirent. Cinq-Mars (1826) a

1. Cf. pp. 667.^68.
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bien vieilli, et poussé au mélodrame : les caractères historiques,

dont les originaux sont trop voisins et trop connus, sont d'une

fausseté choquante; les intentions sentimentales et philosophiques

jurent avec la date et le costume du sujet; les inventions pathé-

tiques sont outrées et grimaçantes; le style est trop appliqué et

ronflant, de qualité médiocre au fond sous l'éclat travaillé des

images. C'est l'œuvre la plus manquée d'Alfred de Vigny.

La Chronique de Charles /J (1829), d'une facture sobre et serrée,

a gardé une couleur plus fraîche : c'est d'un hom/ne qui a le sens

de l'archéologie, qui sait la valeur et l'emploi du petit fait unique,

documentaire, apte à représenter toute une série. Mais nous
retrouverons ailleurs Mérimée.

L'œuvre maîtresse de la grande époque romantique, en ce genre,

c'est Notre-Dame de Paris (1831). Le roman est bourré de digres-

sions, de dissertations, où l'auteur s'étale sur tous les sujets qui

l'intéressent autour et à propos de son sujet : celte composition

est caractéristique du goût romantique: et par là, comme par tant

d'autres aspects de son génie, V. Hugo est le romantisme incarné.

L'histoire est mince et quelconque, très factice en même temps
dans sa contexture : une bohémienne aime un beau capitaine, est

aimée d'un prêtre sombre et d"un grotesque difforme. Ce sont les

épisodes et les tableaux qui font l'intérêt du livre : il faut y voir

c'bmme une suite d'estampes, où sont rendues, avec de saisis-

santes oppositions de blanc et de noir, des scènes tour à tour

amusantes, fantastiques ou terribles. Les individus sont peu vivants,

d'essence banale, tout en surface, et, si l'on peut dire, en sil-

houette : mais ces silhouettes sont souvent d'une précision pitto--

resque qui charme. Plus vivantes sont les foules, les foules popu-
laires surtout, le grouillement des gueux et des truands : plus

vivante est la vjlle même, le Paris du xv*^ siècle, noir, infect, four-

millant, curieusement ressuscité dans sa topographie compH-
quée et dans sa physionomie bizarre. Mais vivante surtout est la

cathédrale dont l'ombre couvre la ville; Notre-Dame de Paris est

le seul individu qui ait vraiment une âme dans le roman; ce

monstre terrible et séduisant, où le poète a saisi un « caractère »,

est le vrai héros de l'œuvre. En somme, psychologie nulle, drame
insignifiant, tableaux curieux, art original et puissant, vision

Irresque hallucinafoirédn Yieux Paris et de son immense cathé-

drale, voilà ce que V. Hugo nous présente dans un roman qui

peut-être n'est pas une restauration certaine, mais qui du moins
est une évocation prestigieuse.

Le Rouge et Noir (1831), \d.Chartreuse de Parme (1839) et diverses

Nouvelles de Stendhal, quelques romans de Balzac et de George
Sand se rattachent par certains côtés au genre du roman histo-
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riqtie'. Puis Dumas s'en empare^ et 'e iléiive hors de la litléra

ture, hors de l'art, pour raniusenienl de la foule. Le roman litti--

raire s'est engagé dans d'autres voies; le temps du romantisme
est passé.

C'est pourtant un roman historique que donne Klauhert dans
Salammbô (1862), un roman archéologique et scientifique, purgé

de lyristne, tout ohjectif et impersonnel. Mais le romantisme
survit, puisque V. Huf.'o est toujours là : et celte année 186â

voit paraitie avec le petit volume de Sahimmhô les dix volâmes
des Misi'raljlcs. C'est un monde, un chaos que ce roman, encombré
de digressions, d'épisodes, de méditations, où se rencontrent les

plus grandes beautés à côté des plus insipides bavardages. V. Hugo
a réalisé là cette vaste conception que le drame élouflait . Tout

dans tout. Il a mêlé tous les tons, tous les sujets, tous les genres.

Il y a des parties de loman liislorique : Waterloo, Paris en 1832,

la barricade, etc. L'ensemble est un roman philosophique et sym-

boli(iue : d'abord c'est le poème du repentir, du relèvement de

l'individu par le remords et l'expiation volontaire. Puis c'est un

poème luuuanitaire et démocratique : en lace du bourgeois égoïste

et satisfait, le peuple opprimé, trompé, soutirant, irrité, mourant,

l'éternel vaincu; en face des vices des honnêtes gens, les vertus

des misérables, des déclassés, d'un forçat, d'une fille. C'est un

romnn lyrique où s'étalent toutes les idées du penseur, toutes

les émotions du poète, toutes les affections, haines, curiosités,

sensations de l'homme : lyrique aussi par l'apparente individualité

de l'auteur, qui s'est représenté dans son héios. L'insurgé Marins,

fils d'un soldat de l'Empire, race de bourgeois, c'est bien visible-

ment le fils du général comte Hugo, le pair de France de Louis-

Philippe, qui est allé au peuple, et qui s'est fait le serviteur glo-

rieux de la démocratie. Entin, il y a même des chapitres de roman
réaliste dans les Misérables : on y trouve des descriptions de

mitieux bourgeois ou po[)ulaires, de mœurs vulgaires ou ignobles,

des scènes d'intérieur ou de rue, qui sont d'une réalité vigoureuse.

Les vraies origines de M. Zola doivent se chercher bien plus dans

les Misérables que dans Madame Bovary.

Cette œuvre immense, fastidieuse ou ridicule par endroits, est

souvent admirable. L'idée morale que V. Hugo veut mettre en

lumière, donne aux premiers volumes une grandeur singulière :

et cette fois, le poète, si peu psychologue, a su trouver la note

juste, marquer délicatement les phases, les progrès, les reculs, les

1. Ainsi les Chouans de Bnlznc et ses Éludes sur Calhifriiie de Alédicis, Alau-

prat ; Consuelo, la comtesse de fiudolsladl, de George Sand.

2. Cf. p. 976.
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angoisses et les luttes d'une âme qui s'affranchit et s'épure : Jean

Valjean, depuis sa rencontre avec l'évêque, jusqu'au moment où

il s'immole pour empêcher un innocent d'être sacrifié, Jean Val-

jean est un beau caractère idéalisé, qui reste vivant et vrai.

Autour de lui, le poète a groupé une innombrable foule de

figures poétiques ou pittoresques, angéliques ou grimaçantes, amu-
santes ou horribles : la psychologie est courte, souvent nulle;

mais ici encore les protils sont puissamment dessinés, les costumes

curieusement coloriés. Comme dans Notre-Dame de Paris, les

tableaux d'ensemble sont supérieurs à la description des indi-

vidus : si les amours de Marins et Cosette sont de la plus fade et

banale élégie, l'insurrection fournit une large narration épique.

Par malheur, le symbolisme prétentieux de l'œuvre y répand sou-

vent une fade ou puérile irréalité. Les individualités s'évanouissent

dans l'insubstantielle abstraction des types, et Enjolras, l'idéal

insurgé, Javert, l'idéal policier, Jean Valjean, l'idéal racheté, dégra-

dent la pathétique peinture de la barricade.

2. ItOMAN LYRIQUE : GEORGE SAND.

Le romantisme lyrique, considéré comme l'expansion d'une

sentimentalité ejfrénéé et de tous ces états extrêmes dont Cha-

teaubriand et Byron donnèrent les modèles, s'exprima surtout

dans le roman par George Sand '.

Aurore Dupin commence à écrire vers 1831, lorsque, séparée

, de son mari, elle doit se procurer des ressources pour vivre.

Elle rend vile célèbre son pseudonyme de George Sand : Indiana

parait en 1832 et Lélia en 1833 Dès lors, elle ne s'arrête plus :

chaque année, pendant quarante ans, elle donne un ou deux
romans, des nouvelles, des récits biographiques ou critiques. Sa

1. Biographie Aurore Dupin, ajrièce-petite-fille du maréchal de Saxe, née en

1804, est élevée en Berry, ptris au couvent des Anglaises, d'où elle revient à Nohant,

déjà mélancolique, dégoûtée de la vie, au point qu'elle a des velléités de suicide.

Mariée à M. Dudevant, elle s'en sépare, ayant deux enfants. En 1831, elle vient

vi\Te à Paris (cf. p. 961, n. 1). En 1839, elle se fixe à Nohant, d'où elle ne sortira plus

guère que pour quelques voyages. Ceux qui l'y ont vue, la peignent hospitalière

mais peu démonstrative, point bavarde, nonchalante, écoutant et comme ruminant

ce qu'on dit, jardinant avec plaisir, et dirigeant avec passion son théâtre de marioa-

, nettes. Elle mourut en 1816. — Éditions : Romans et nouvelles, Calmann Lévy, 84 vol.

in-18. Mémoires, souvenirs, impressions, voyages {Histoire de ma vie, 1855, etc.), 8 vol.

} in-18. Théâtre, 4 vol in-18. Théâtre de Nohant, 1 vol. in-18. Correspondance, 1882-84,

( 6 vol. in-18. — A consulter : Caro, George Sand (coll. des Gr. Écr. fr.), 1887,

p E. Faguet. XIX' siècle. H. Amie, Mes soucenirs, 189>. P. Mariéton, G. Sand et

A. de Musset, Paris, 1897. S. Rocheblave, Lettres de G. Sand à Musset et à Sainte-

Beuve, Paris, 1897, in-18; G Sand et sa fille, 1906. in-16, W. Karénine, G. Sand.
1899-1901. 3 vol DouHiic, G. Sand, 1909.
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vie n'est plus qu'un prodij-'icux labeur d'/'crivain. J'ai tort de dire

labeur . elle s'est découvert, quand elle s'est mise à écrire, une

inépuisable facilité. Souvoiit elle ne sait pas où elle ira, lors-

qu'elle s'assied à sa table pour commencer un roman : les inci-

dents, les sentiments naissent les uns des autres, se suscitent et

s'en;,'rènent dans son imagination; elle n'est que le spectateur et

le rédacteur d'une ai'lion qui se développe en elle, sans ello.

Ce système, qui n'en est pas un, a ses inconvénients : le pire est

la prolixité, quand on n'a pas marqué d'avance le terme où l'on

doit arriver, il n'y a pas de raison pour s'arrêter; il n'y en a pas non
plus pour borner l'étendue de chaque partie, par son rapport à

un ensemble qui n'existe pas. Il arrive aussi que les caractères se

déforment au courant de l'histoire, ou qu'un récit entamé d'en-

thousiasme avec une robuste allégresse se traîne péniblement

après les premières étapes, sans que l'auteur, qui a marché au

hasard, puisse naturellement ni continuer ni finir.

A son exercice littéraire George Sand apportait une intelligence

plus vive qu'originale, plus apte à refléter qu'à produire des idées,

toute soumise aux impulsions de la sympathie et de l'imagination.

Aussi, selon ses lectures, ses fréquentations et ses états de sen-

timent, distingue-t-on dans son œuvre trois courants, ou trois

sources d'inspiration, qui y caractérisent trois périodes successives.

Élève de Rousseau, gagnée par la fièvre romantique, blessée par

la dure expérience de son mariage, elle fait l'amour souverain

et sacré, sans mesure et sans frein; elle condamne la société

qui opprime la passion par l'intérêt, la raison et la loi Elle écrit

des romans débordants de lyrisme, d'idéalisme, de romantisme,

Indiana (1832), Lélia (1833 ; éd. complétée 1839), Jacques (1834).

Dans Mmtprat (1837), le thème lyrique s'enveloppe et se tempère

d'une sorte de restitution historique : dans ce décor xvin« siècle,

le romantisme de 1830 semble retourner à ses origines, à la sensi-

bilité de la Nouvelle Hcloise; il y a plus d'objectivité, de calme

impersonnel dans cette peinture de l'amour matant, polissant,

affinant une brute sauvage.

Puis la vue de George Sand s'élargit : un peu apaisée par sa

liberté reconquise, elle regarde hors d'elle-même, et sa sympathie

cherche d'autres objets que les affaires ou les états de son propre

cœur Lectrice des philosophes du xvin* siècle, amie de Barbes, de

Michel (de Bourges), de Pierre Leroux, de Jean Beynaud •, et

surtout bonne, d'une bonté immense et profonde, elle adopte la

religion de l'humanité. Elle se fait çocialiste, à la façon de ce

1. Très liée aussi avec Ledru-Rollin, ello rf'dige en IS-JS le Bulletin de la Répu-

blique, journal du Ministère de l'IntéMear.



LE ROMAN ROMANTIQUE. 997

temps-là, d'un socialisme doux, sensible, déclamatoire, volontiers

mystique. Elle écrit alors le Compagnon du tour de Finance (1840),

Consuelo (1842), le Meunier d'AngibauU (1845), le Péché de Monsieur

Antoine (1847); elle crée un roman social et humanitaire, où elle

expose son rêve d'un âge d'or, entrevu dans l'avenir, établi par

l'égalité et la fraternité, et par la fusion des classes. Le difficile

problème de cette fusion est résolu — avec une facilité un peu
naïve — par l'amour : un beau et génial jeune homme, ouvrier

ou paysan, aime une belle et parfaite demoiselle, noble et riche

f

ils se marient, et voilà les classes fondues. Rien de plus roma-
nesque, parfois de plus fantastique que ces histoires d'amour, ^a-
versées de déclamations philosophiques et d'exposés souvent bien
verbeux de théories égalitaires.

Enfin, élevée à courir par les trames du Berry, elle a appris

de toute la httérature depuis Rousseau la valeur littéraire des
impressions qu'on ramasse au contact de la nature. Déjà, dans
tous ses romans précédents, on trouvait des paysages charmants,
et George Sand s'était révélée comme un grand peintre de la

nature. En pleine éruption de roman socialiste, par une évolution

imprévue, elle revient à son Berry, s'y renferme, et se met à décrire

les aspects de sa chère province, des scènes rustiques toutes simples,

sans éclats de passion ni tapage de doctrines : elle écrit la Mare ',

au Diable (1846), la Petite Fadette (1848), François le Champi (1850),
'^

qui sont les chefs-d'œuvre du genre idyllique en France, avec
'

leurs paysans idéalisés, et pourtant ressemblants, leurs dialogues

délicats, et pourtant naturels'. Ce n'est pas la réalité : mais c'est \

une vision poétique qui transfigure la réalité sans la déformer. --

A ces trois périodes de la vie littéraire de George Sand est

venue s'en ajouter une quatrième, dans sa vieillesse sereine et sou-

riante. Elle se met à conter des histoires, comme une aimable
grand'mère qu'elle est : elle traite fe public comme son enfant; -

elle lui offre Jean de la Roche (1860), le Marquis de Villemer (1861),

des idylles bourgeoises ou aristocratiques, de beaux récits d'amour
sans brutalité, encadrés dans des paysages qu'elle va étudier sut

place, d'après nature, prenant plaisir à sortir de son Berry et à

caractériser d'autres provinces. Parfois elle s'enfonce dans le

passé, et elle nous conte avec bonheur, un peu verbeusement,
son rêve d'un xvii« siècle précieux, galant, et généreux, un rêve

formé d'après]'Asti'ée-.cesontlesBeaux Messieui's de Bois-Doré (iS^S)

.

Nous pouvons laisser de côté les théories politiques, sociales et

philosophiques de George Sand : elles attestent la force de ce

grand courant d'idées humanitaires, démocratiques et sociaUstes

1. Du même genre sont lea comédies Claudie et le Pretsoir,
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qui a traversé la société et la littérature après 1830, et surtout

entre 1840 et 1850. Mais ces idées manquent d'orif/inalité et de
précision : ce ne sont que des reflets, et de vagues reflets, dont la

générosité intime del'àme de George Sand s'enchante aux dépens
souvent de la perfection littéraire.

La faculté la plus forte de George Sand, c'est l'imagination, et

elle en a toutes les formes, toutes les qualités, de la plus vulgaire

à la plus fine. Elle s'est complu parfois aux combinaisons mélo-

dramatiques, fantastiques, qui ont l'intention d'être terrifiantes

ou merveilleuses, cl qui ne sotit aujourd'hui que déconcertantes et

ridicules. Mais ce n'est pas dans l'inlrif^ue à l'ordinaire quelle met
rrntérêt de ses romans. Théories à part, elle est curieuse surtout

des âmes et de la vie.

On l'oppose ordinairement à Balzac, comme l'idéalisme au réa-

lisme; mais celte antithèse, ainsi que beaucoup d'autres du même
genre, est fausse dans ses deux termes. De même qu'il y a en Balzac

autre chose qu'un réaliste, ainsi (ieoige Sand ne s'est pas confinée

dans le pur idéalisme. Sans doute, dans les deux premières périodes

de sa vie littéraire, le parti pris dogmatique, la foi romantique

ont souvent faussé sa vue, et déformé les personnages que la

réalité lui présentait. Sans doute aussi , dans les deux autres

périodes, son optimisme féminin, son besoin d'aimer les gens dont

elle disait l'histoire, lui ont fait peupler ses romans d'êtres plus

généreux, de passions plus nobles, de plus belles douleurs qu'on

n'en rencontre selon la loi commune de l'humanité ; elle forme des

idées de pures ou hautes créatures sur qui 'sa large sympathie

puisse se reposer sans regret.

Cependant elle sait que les modèles dont son art a besoin sont

dans la vie; elle professe que, pour trouver des sujets de roman,

il n'y a qu'à regarder autour de soi ; elle prend son point de départ

dans la réalité. Mais elle ne s'astreint pas à la suivre; elle s'en

éloigne insensiblement par le développement des situations et des

caractères; et c'est encore une raison qui lait que ses commence-
ments sont souvent ce qu'il y a de meilleur dans ses œuvres, ils

retiennent plus de réalité et de vie. Il arrive aussi que ses héros, ses

personnages de premier plan sont plus vaporeux, plus insubstan-

liels -7 plus faux, pour parler brutalement — que les comparses et

caractères accessoires : c'est qu'elle embellit, et déforme les types

réels, selon l'intérêt, la sympathie qu'ils lui inspirent. Elle laisse les

personnages secondaires tels qu'elle les a observés.

Elle ne se pique pas d'observation scientifique : Mme Sand a su

éviter toutes les poses littéraires; elle a fait simplement, avec

bonhomie, son œuvre d'écrivain, sans plus d'embarras que si elle

eût raccommodé du linge. Mais elle voit juste, et son œil retient
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fidèlement l'impression des choses. Intelligente et fine, elle saisit

les dessous des actes, les mobiles, les passions et les réactions

internes. Sans affectation de profondeur, elle a des analyses péné-

trantes, comme, sans jouer à l'artiste, elle sait esciuisser de pit-

tôi'ësques silhouettes. George Sand a plus de psychologie que
Balzac.

Voilà comment à côté des fantaisies furibondes du lyrisme,

dans Indiana, dans Jacques, on rencontre soudain des coins de

réalité prochaine et précise, une figure, une scène, un bout de

dialogue ou de description, qui donnent la sensation de la vie telle

qu'elle est. Dans les romans de sa vieillesse, les dénouements, et

toutes les pièces de sentiment ou d'intrigue qui servent à les faire

sortir, portent la marque de l'optimiste illusion de l'auteur : mais
les données, et leur développement, jusqu'à ce tournant qui va les

rabattre vers la fin souhaitée, sont souvent d'une fine exactitude.

Ainsi, dans Jean de la Roche, cette famille anglaise : le père, un
savant, doux, distrait, ayant peur de vouloir; le fils, un enfant

intelligent, débile, égoïste, despote, et la sœur sacrifiée à ce

malade, qui est jaloux d'elle, l'empêche de se marier, et confisque

sans scrupule toute cette existence • dans le Marquis de Villemer,

la peinture d'un amour réciproque qui naît insensiblement, se

'révèle par de fines nuances jusqu'à devenir une ardente passion :

voilà des parties vraies et bien vues.

Un mérite de George Sand, et qui tient à sa facilité même,
c'est qu'elle n'emprisonne pas ses caractères dans des formules :

elle les laisse ondoyants, inachevés, capables de se compléter et

de se compliquer; en sorte que, par la négligence de sa composi-
tion, elle imite plus exactement le perpétuel devenir de la vie. Elle

a su faire des personnages qui évoluent, dont le caractère se

défait et se refait. Voyez dans Mauprat la peinture de ce brigand
qui se civilise comme un cheval qu'on dresse, cent fois cabré et

ruant, doux à la fin et soumis. Etant femme, elle a évité l'ordi-

naire écueil des romans et du théâtre, la jeune fille; elle est sortie

des formules banales et convenues. Ses jeunes filles sont plus nuan-
cées, plus compUquées, et — malgré leur idéale perfection — plus

finement vivantes que les imaginations d'hommes ne savent les

faire.

Elle est aussi un des rares écrivains qui aient su peindre le

grand monde : elle en était, elle en avait la tradiTrôh par~sâ"

grand'mère Mme Dupin. Elle en a le ton, les manières, l'esprit,

quand il faut que ses personnages les aient. Mais hors de la néces-

sité du dialogue, elle n'est mondaine que par l'exquise distinction

de son style naturel. Elle est toute bonne, toute sensible, rêveuse,

enthousiaste^,» béte », comme elle disait; elle ne se plail nulle part
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autant que dans son Nohant, au milieu d« son B«rry, dont «lie

a si complaisamment (lécril le? aspects.

Elle voit le détail et l'ensemble du paysage; clic en sent l'àme

comme la forme. Kllc n'en efTace pas le contour et la couleur;

elle n'en fait pas une vision hallucinatoire; elle n'y fourre point de

symboles; elle n'en doime pas une traduction précise et encadrée

comme un tableau. Elle jouit profondément des lipnes et des

formes, de l'air, de la lumière, de la douceur, de la gaieté, de

la mélancolie du paysage Elle s'unit à la nature par une sym-

pathie profonde, elle aime partout la vie, elle mêle son âme au.t

choses : sa descriptioUj^piltoresque et poétique tout à la fois, emplit

l'œil et le cœur, nous livre à la fois l'objet et le sujet, le peintre

ajouté et comme fondu dans son modèle.

3. DD ROMANTISME AU RÉALISME : BALZAC.
}

" ' ' -

Balzac * eut des parties d'admirable artiste : c'est une nature

vulgaire, robuste, exubérante. Il a un besoin fiévreux d'activité.

D aTTord clerc de notaire, c'est là qu'il prend l'idée et le goCil de ces

plaisanteries odieuses qu'il a si prolixement étalées dans ses

romans; puis il s'associe avec un imprimeur. Il a l'imagination des

afTairefr : il passe son temps à inventer des combinaisons qui con-

tiennent des fortunes. Un ou deux ans avant sa mort, il s'enflamme

pour l'idée d'amener 60000 chênes de Pologne en France : il voit

1. Biographie ; Honoré de Balzac, né à Tours en 1799, clerc de notaire, puis associé

avec un imprimeur, fait de mauvaise» affaires ; il publie divers romans sous des pseudu-

nymes de I8-2-2 à 1825 II donne en 1829 la première œuvre qui fera partie de la Comédie
humaine : ce titre général ne paraît qu'en 1842 (éd. Furne, Uubochet et Helzel, lSi2-

1845, 4 vol. in 8). La Comédie humaine comprend : scènes de la vie phivIe {le Co-

lonel Chahert, le Père Goriot); scènes de la vie de Phovince {le Lys dans la Vallée,

Ursule Mirouet; K. Grandet; le Curé de Tours; Illusions perdues); scènes de la

VIE t'ADisiENNE {Césnr Birotteau); pcènes de la vie politioue; scènes de la vie

militaire; scènes de la vie de campagne {les Paysans; le Curé de village); études
PHILOSOPHIQUES (/a Recherche de l'absolu); études analytiques. Balzac avait établi

an 1845 un plan qui comprenait un assez giand nombre d'ceuvros qn'il n'a pas eu

le temps d'écrire II mourut en 1850.

Éditions : Œuvres complètes, 24 vol. in-8, Calmann Lévy {Comédie humaine, H roi.;

Théâtre, I vol.; Contes drolatiques, 1 vol ; Œuvres diverses inédiles, 4 vol.; Corres-

pondance, 1 vol.); 45 vol. in-16 {Coin, hum ,40 »ol.; Contes. 3 vol.; Théâtre, 3 vol.).

Œuvres de Jeunesse, 10 vol. in-16. — Lettres â l'Étrangère (Mme Hanika, qui

devint Mme de Balzac), in-8, 1899.

A eonsulter ; Vicomte do SpoelU;rch de Lovenjoul, /listorre des œuvres de Balzac,
3' éd., in-S,Calmnnn Lévy; Autour de H. de B.. 1897, in-8. Cerfbeer et Christophe, Réper-

toire de la Comédie humaine, in-8, Calmann Lévy. Tainc, Nouveaujt tssais de critique et

d'histoire Kapfuel, A7A'" siècle. P. Fiat, Essais sur Balzac, in-lS, Paris, 1892. 0. Ferry,

Balzac et ses amis, in-l2, Paris, 1888. E. Biré, //. de Balzac, 1897, in-J8(cf. Lov«njoul,

p. ^51-4()0, et 471-96, j.our les ouvrafcs et articles relatifs k Balzac avant 1884).

Bruoelièrc, //. de Balzac, 1906

9.
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1 200 000 francs à gagner là dedans. Il lui manquait le sens pra-

tique : il ne réussit qu'à s'endetter pour une partie de son exis-

tence. Cette imagination, périlleuse dans la réalité, devint une

grande qualité littéraire pour représenter par le roman une société

où les affaires et l'argent tenaient tant de place.

Pour solder ses dettes et vivre, Balzac dut produire incessam-

ment. « On met bien du noir sur du blanc en douze heures, petite

sœur, écrivait-il, et, au bout d'un mois de cette existence, il y a pas

mal de besogne de faite. » 11 se couche à six heures, « avec son

dîner dans le bec », il se lève à minuit, prend du café, et travaille

jusqu'à midi. Ainsi se fait en vingt ans (1829-1850) la Comédie

humaine : œuvre puissante, comme le siècle en offre peu; non pas

parfaite à coup sûr. Les défauts sont énormes et sautent aux yeux.

D'abord le style manque : de ce côté-là, Balzac n'est pas du tout

artiste ; dès qu'il se pique d'écrire, il est détestable et ridicule ; il

étale une phraséologie pompeuse, ornée de métaphores boursou-

flées ou banales. Cela lui rend impossible les notations délicates

de sentiments poétiques, les fines analyses de passions tendres,

d'exaltations idéalis.tes : là Balzac s'enfonce dans le pire pathos^

étale un pâteux galimatias, lisez, si vous pouvez, le Lys dam la

vallée. Son impuissance éclate cruellement partout où la perfec-

tion du style est nécessaire à la valeur de l'idée.

Puis, Balzac est un penueur : il exerce sa fonction de romancier
comme V. Hugo sa fonction de poète. Il se croit une lumière des

esprits, tout au moins un médecin qui, gravement, tàte le pouls

au siècle. Il réfléchit, disserte, expose, coupe son récit de tirades

sociales ou philosophiques, où il affaiblit et délaie les observa-

tions justes dont l'action même du fornan fournissait une expres-

sion concrète

Puis, Balzac, comme George Sand, manque de sobriété. Même
où il excelle, il en met trop, sans goijt et sans mesure. Au délayage

du penseur succède l'intempérance de l'artiste, qui ne se lasse

pas de ce qui l'amuse, qui s'efforce d'embrasser ou d'égaler toute

la réalité, tous les détails avec tout l'ensemble : descriptions de

mobiliers et de propriétés, conversations de portiers ou d'employés;

là-dessus Balzac est intarissable.

Puis, absence totale du sentiment de la nature : ses paysages,

sont de l'écriture quelconque, des inventaires d'homme du métier

qui applique sa vision; devant les champs et les bois, ce grand
peintre a des éniotions de commis-voyageur.
En un sens, il est de la tradition classique : il n'y a que

l'homme qui l'intéresse, et tout ce qui accompagne ou révèle

rhorame. Si on le prend où il est lui-même, il est exclusivement
peintre des relations sociales et des natures humaines.
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Mais, ici oncore, il faut <raborii manjuer des défauts et des

lacunes. Halzac est déplorableiiient romanes(jiie^ : la moitié de son

œuvre appartient au bas romantisme, par les invraisemblables

ou insipides fictions qu'il développe sérieusement ou tragiquement.

Mélodrame, roman feuilleton, tous les pires mots sont trop doux
pour caractériser l'écieurante extravagance des intrifiues que com-
bine lourdement la fantaisie de Balzac. Il fait concurrence à

Eugène Sue, et à Dumas père, dans Ferra'jiis, et les Treize, dans la

Dernière Incarnalinn de Vautrin, dans Une tén(brcii$c affaire, dans

la Femme de Trente Ans, dans maint épisode ou incident des meil-

leurs romans. Une seule fois peut-être il a tiré d'une donnée
extraonlinaire un pathétique puissant : c'est dans la nouvelle du
Colonel Chahert-i.

Balzac, avec son génie robuste et vulgaire, est incapable de

rendre les caractères et les mœurs dont la caractéristique est la

délicatesse Son aristocratie de la Restauration , ses grandes

damos, douairières ou coquettes, nous mettent en défiance, sans

que Ton connaisse l'original. Elles nous font l'effet de cabotines

jouant des rôles de duchesses dans un thé;\tre de sous-préfecture :

elles ont des grâces épaisses, et un étrange sans-façon, sous pré-

texte d'aristocratique désinvolture. Ses jeunes filles sont des répli-

ques de l'ingénue banale; il les a tirées de la même armoire que

Scribe de fades poupées, modestes, patientes, aimantes : la vertu,

comme la grAce, réussit mal à Balzac; son génie commence à la

vulgarité et au .vice.

,
Nous avons ainsi les limites de notre romancier : dans son

i domaine, rien ne l'égale ; et ce domaine, c'est la peinture des carac-

i tères généraux dans les classes bourgeoises et populaires 11 a une

rare puissance d'imagination synthétique; il met comme personne

un personnage sur pied; il lui donne une vie intense, par la net-

teté de sa vision, par la conviction de sa description. Sans doute, -

il ne fait pas de psychologie profonde; il ne s'attache pas au tra-

vail intérieur qui fait ou (TéfaîTnne àme; il iTessaie pas d'isoler et*

de peser tous les éléments qui se mèlenl dans une volonté, dans

un désir. 11 compose solidement son personnage intérieur; il y
met une passion forte, qui sera le ressort unique des actes, qui

forcera toutes les résistances des devoirs domestiques ou sociaux,

des intérêts même. Il lui faut, en somme, pour modèles des mania-

vques. Mais jamais on n'a plus vigoureusement représenté le ravage

de toute une vie, la destruction do toute une famille par l'incoer-

cible manie d'un individu. Jamais de l'identité immuable d'un

tempérament on n'a tiré plus logiquement de.^ effets plus variés

et plus saisissants. C'est l'avarice chez (îrandet, la débauche chez

llulot, la jalousie chez la cousine Bette, l'amour paternel chea
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Goriot, la tyrannie d'une invention chez Ballhazar Claës; partout

un irrésistible instinct, noble ou bas, vertueux ou pervers; le jeu

est le même lians tous les cas, et la régularité toute-puissante de

rmipuision interne fait du personnage un monstre de bonté ou de

vice.

Mais ces types énormes sont réels, à force de détermination

morale et physique. Voyez l'avare : c'est le bonhomme Grandet, le

paysan de Saumur, avec telle physionomie, tel costume, tel bre-

douillementou bégaiement, engagé dans telles particulières affaires.

Voyez l'envieuse : c'est la cousine lîclle, une vieille fille de la cam-
pagne, sèche, brune, aux yeux noirs et durs. Tout le détail sensible

du roman, descriptions et actions, traduit et mesure la qualité,

l'énergie du principe moral intérieur.

L'homme d'affaires qu'il y avait en Balzac a rendu un inap-
préciable service au romancier. La plupart des littérateurs ne
savent guère sortir de l'amour, et ne peuvent guère employer que
les aventures d'amour pour caractériser leurs héros, Balzac lance,

les siens à travers le monde, chacun dans sa profession. Il nous
détaille sans se lasser toutes les opérations professionnelles par
lesquelles un individu révèle son tempérament, et fait son bonheur
ou son malheur : le parfumeur Popinot lance une eau pour les

cheveux, voici les prospectus, et voilà les réclames, et voilà le

compte des débours. Le sous-chef Rabourdin médite la réforme
de l'administration et de l'impôt : voici tout son plan, comme s'il

s'agissait de le faire adopter. Ce ne sont que relations de procès,

de faillites, de spéculations; mais, à la fin, on croit que cest arrivé.

Balzac est incomparable aussi pour caractéfiseTséTpërsonuages
par le milieu où ils vivent. On peut dire que sa plus profonde
psychologie est dans ses descriptions d'intérieur, lorsqu'il nous
décrit l'imprimerie du père Séchard, la maison du bonhoninie'j
Grandet, la maison du Chat qui pelote, un appartement de curé ou
de vieiHe fille, les tentures somptueuses ou fanées d'un salon; c'est

sa méthode, à lui, d'analyser les habitudes morales des gens qui !

ont laçonné l'aspect des lieux'. Balzac était extrêmement scrupuleux,
sur toutes les parties de la vraisemblance extérieure. Il se prome-
nait giu Père-Lachaise pour chercher sur les toiiibes des noms
expressifs; il écrivait à une amie d'Angoulême pour savoir « le

nom de la rue par laquelle vous arrivez à la place du Mûrier, puis
le nom de la rue qui longe la place du Mûrier et le palais de Jus-
tice, puis le nom de la porte qui débouche sur la cathédrale; puis
le nom de la petite rue qui mène au Minage et qui avoisine le

rempart * ». Et il exigeait un plan. Il était collectionneur, amateur

1. Lettre à Mme J Carraud, juin 1836.
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de bibelots et de curiosités, et bien qu'il ait un peu trop com-
plaisaramenl donné dans l"étala;,'e du bric-à-brac, il assortit en

général très finement les mobiliers à la condition et au moral des

personnages.

Il distingue très bien aussi lesjjroupes sociaux, monde élégant,

bourgeoisie riche, petit commerce, peuple de Paris, aristocratie et

bourgeoisie provinciales ou campagnardes, paysans, fonctionnaires,

employés, journalistes, toutes les coteries, toutes les professions,

toutes les conditions : dans chaque groupe, les individus-types, qui

accusent un des travers, un des instincts, un des manèges spé-

ciaux du groupe. Voici les paysans âpres au gain, chez qui la pas-

sion de posséder de la terre, et d'en posséder toujours plus, afiine

la lourdeur de la nature brute. Voici les employés, et la stnpide

vie de bureau : l'employé vaudevilliste, l'employé loustic, l'em-

ployé abruti, le plat intrigant qui avance, l'honnête imbécile ou le

travailleur naïf qui marquent le pas, les « potins », les protections,

la collaboration des femmes à l'avancement des maris, et la cour

obligatoire aux femmes des chefs. Voici les salons ou les sociétés

de petites villes, médisances, calomnies, prétentions, jalousies,

espionnages, marches et contremarches pour le gain d'un héri-

tage, la conclusion d'un mariage, le succès d'une élection, la

nomination d'un fonctionnaire. Le curé de Tours, César Birotieait,

des parties d'Ursule Mirouet, de la Vieille Fille, certains morceaux
des Paysans, de Un grand homme de province à Paris, etc., sont

de curieuses scènes de mœurs locales ou professionnelles : même
dans cette extravagante Femme de Trente Ans, ou dans ces fasti-

dieux Employés, il y a quelques tableaux d'une réalité intense.

Balzac est le peintre vigoureux et fidèle d'un moment et d'une

partie de la société française : il a représenté la hourgeoi&ie, qu'en

bon légitimiste il détestait, cette bourgeoisie parisienne et provin-

ciale, laborieuse, intrigante, servile, égoïste, qui voulait l'argent

et le pouvoir, qui allait à la fortune par le commerce et l'indus-

trie, qui à la seconde génération se décrassait par les titres et les

places. Une fois faites toutes les réserves qu'il faut faire, on reste

saisi de cette puissance créatrice: tous ces romans qui se tiennent

et se relient, ces individus qu'on retrouve d'une œuvre à l'autre à

toutes les époques de leur carrière, ces familles qui se ramifient,

et dont on suit l'élévation ou la décadence, tout cela forme un

monde qui donne la sensation de la vie. Tous les défauts dispa-

raissent dans la grandeur de l'eusemble, et lorsqu'on feuillette le

Répertoire de la comédie humaine, on a besoin de faire effort pour

distinguer les personnages fictifs des individus historiques qui

sont mêlés parmi eux. L'œuvre de Balzac, par cette cohésion et

par la puissance d'illusion qui en résulte, est unique.
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On voit aisément par où Balzac a pu passer pour le père du
r-'alisrae contemporain. Il a été effrénément romantique : mais
.-omme il manquait de sens artistique, de génie poétique et de
style, les romans et les scènes d'inspiration romantique sont juste-

ment aujourd'hui les parties mortes, ayant été toujours les par-

ties manquées de son œuvre. Au contraire il a représenté en per-

fection les âmes moyennes ou vulgaires, les mœurs bourgeoises ou
populaires, les choses matérielles et sensibles; et son tempé-
rament s'est trouvé admirablement approprié aux sujets où il

semble que l'art réaliste doive toujours se confiner chez nous.

Ainsi, par ses impuissances et par sa puissance, Balzac opérait

dans le roman la séparation du romantisme et du réalisme. Il reste

cependant dahs son <Euvre quelque chose d'énorme, une surabon-
dance et une outrance qui en trahissent l'origine romantique.

4. LE ROMAN PSYCHOLOGIQUE : S.\INTE-BEU\T:, STENDHAL.

Sainte-Beuve n'adonné qu'un roma.n, Volupté (1834) : c«tte œuvre
très moderne, plus facile à goûter aujourd'hui qu'il y a soixante

ans, est lyrique par certains détails d'exécution, par des cou-
plets effrénés, fort ridicules aujourd'hui, mais surtout par le carac-

tère strictement intime et personnel de l'étude morale. Si Ton
veiit comprendre comment Sainte-Beuve passa de Joseph Delorme à

Port-Royal et aux Lundis^ il faut lire Volupté. L'analyse psycholo-

^que y est d'une finesse, d'une pénétration étonnantes : nous y
mfôuvons le Sainte-Beuve que nous connaissons, expert à

démêler toutes les traces d'influences physiques et sociales dans la

composition d'un caractère, curieux surtout des formes d'àmes
imprécises et complexes, des états mêlés, morbides, anormaux,
"extrêmes, sentant avec une sûreté singulière le travail invisible des

consciences, les effondrements, les crises, les agonies internes,

sous les apparences unies et paisibles de la santé morale. L'art est

analogue à l'observation : un art flou, souple, insinuant, envelop-

pant surtout, où l'expression à chaque instant diffuse ou entor-

tillée finit par donner le sentiment des plus fines nuances.

La psychologie de Sainte-Beuve s'exerçait, dans son roman,
surtout sur lui-même. Pour trouver des études vraiment imper-

sonnelles il nous faut venir à Stendhal.

En 1842 mourait un homme à demi célèbre, Henri Beyle '. Il avait

1. Biographie : Henri Beyle, né en 1783 à Grenoble, va en Italie en 1800 comme
attaché à l'inleadance, puis devient sous-offloier et sous-lieiilenant au 6' dragons,

Plu9 Urd il rentre dans l'intendance (1806-1814). De 1814 à 1821, il se fixe à Milan,



1006 L'ÉPOQUE ROMANTIQUE.

publié, sous If pseudonyme de Stendhal, des romans, des nouvelles,

des récits de voyage, des impressions d'art : il passait pour un
esprit paradoxal, ironique, l'roid, qui aimait à mystifier et scanda-

liser les gens. 11 disait de lui-même ; « Je serai compris vers 1880».

Et irr;\ct; à Taiiie, malgré Sainte-Iieuve, il l'a été. 11 a même é(e

surfait |)ar des idolâtries pou convenables à son penre de talent.

L'iiomme est assez vulgaire, un peu dé|)laisanl, tour à tour gros-

sier ou prétentieux : on lui a fait tort en étalant indiscrètement

ses paperasses, ses notes les plus plates ou les plus sottes. 11 a

dit ce qu'il avait à dire dans deux ou trois romans, et dans quel-

ques nouvelles : comme nos classiques, il faut le chercher là, et

non ailleurs. En dehors des grandes lignes de sa vie, ses aven-

tures personnelles ne sont guère intéressantes.

Stendhal est un disciple du xviiic siècle, de CondillaCj de Cabanis,

des encyclopédistes et des idéologues. Il a pour principe que tous

les hommes tendent au bonheur; et la peinture de la vie, c'est

pour lui la peinture des moyens qu'ils choisissent pour s'y diriger.

La méthode qu'il emploie, est Yanatyse : il décompose l'action de

ses personnages en idées et en^sëiîTiments, et chaque état de

conscience est résolu en ses éléments par une opération délicate

et précise. Tout ce qui est peinture extérieure, description physi-

que, paysage, ne tient guère de place dans les romans de Slendhal :

sa profession, c'est d'être « observateur du cœur humain >
; et il

est en effet de première force dans l'observation, dans l'imagi-

nation psychologique. Il fouille les motifs d'un acte, détaille les

nuances d'un sentiment avec une exactitude minutieuse.

Cependant cet analyste est un homme d'action : les plus rares

jouissances de sa vie lui sont venues de l'action. 11 s'est rappelé

toujours avec délices le temps où il était dragon à l'armée d'Italie.

Plus tard il fait la campagne de Russie dans l'intendance : il y
donne la preuve d'une fermeté plus rare que le courage, lorsque,

d'où il est expulsé par la police BUtricbienne. Il revient à Paris. En 1830. il est nommé
consul à Triesle, puis à Civitavecrhia. Il meurt en 1842. Il publie, eu 1S17, Borne, Xnplfs

et Florence, el une Histoire de la peinture en Italie ; eu IS'K, son I''ssat sur l'Amour, ol

sa brochure sur llacine et Shakes/ieare ; en 1827, Armance, son premier roman ; en 1831

,

le tiouqe et le S'oir ; eu 1838, les Mémoires d'un touriste ; en 1839, la Chartreuse de Panne.

Éditions : Calmann Lévy, 22 vol. in-18 {Corresp. inédite, 2 vol.). Lettres intimes,

Caliiiann Lévy, in-8, 1892. Journal. Charpentier, 1888, in-19. Vie de Henri Brùl&rd

(autobiographie), Charpentier, 1.S90. Lamicl (Tom&a inédit), Quentin, 1889. Souvenirs

d'Egolisme et Lettres inédites, Charpentier, 1893, in-12. Lucien Leuwen, œuvre

posthume reconstituée sur les manuscrits originaux, par J. de Mitty, Paris, in-18, 18^.
jVapoleon, «Hc. fnedils p. p. J. do Mitty, 18J7, iu-li. Correspondance, 19(.iS. 3 vul,

in-8. — A consulter : Comment a vécu Stendhal, iu-12, IJUO Le Procès de Jultcn Surcl.

Revue niiiiK'hc, mars 1894. P. BouTf;ti, i^ssais de P.'iycholoi/ie contemporaine E llod,

Stendhal (dr Ecriv. fr.), 1892 11 Cordier, Slendhal raconté par ses amis el amies,

1893. E. Kuguet, Slendhal, d i>« Politiques et .Uoralistes ''" série. Cliuquel, Slen-

dhal-Beyle, 1902.



LE ROMAN ROMANTIQUE. 1007

dans la désastreuse retraite, il se présente chaque jour à son chef

dans la tenue la plus correcte, n'ayant jamais omis de faire sa

barbe. Avec son sang-froid, il garde ses curiosités de psychologue,

dont nul péril, nulle fatigue ne le détournent : il observe, dans les

deux armées, les soldats des diverses nations pour y saisir les carac-

tères propres à chacune.

La préoccupation principale de Stendhal, dans son œuvre litté-

rai-re, se rattache à ce goût de l'action et de la volonté. Classique

de discipline comme il était, il sort du xvm^ siècle, par son hor-

reur de l'atonie où deux cents ans de politesse et de mœurs de

salon avaient réduit les âmes 11 voyait distinctement cet effet,

et c'est lui qui a fourni à Taine l'idée de ïAncien Régime : par la

vie mondaine, le ressort de l'énergie a été si bien détruit que la

noblesse s'est trouvée, en 1792, incapable d'une résistance active ;

elle n'a su que mourir avec une grâce passive. En 1789 et en 1825,

il n'y a d'énergie que dans le peuple : la justification de la Révolu-

tion est là, et la condamnation de la Restauration. Car il aime

l'énergie plus que tout. Ainsi s'explique le culte qu'il a voué à

Napoléon : Napoléon représente à ses yeux la plus grande somme
d'énergie qu'il lui ait été donné de voir ramassée dans un indi-

vidu. Les héros qu'il expose sont à l'ordinaire des natures éner-

giques, qui ont suivi leur volonté jusqu'au crime. M Faguet repro-

che à Stendhal de confondre l'énergie volontaire avec la passion

impulsive qui en est tout juste le contraire : il a tort, je crois. Car

cette apparente confusion repose sur une fine observation : ces

passions brutales ou forcenées dont il nous étale les effets dans

l'Italie du xvi*^ siècle, c'est bien de l'énergie, non pas de l'énergie

volontaire, si l'on veut, mais de l'énergie apte à devenir énergie

volontaire. Le réservoir des forces qu'emploie la volonté est dans

la sensibilité : la volonté maîtrise et manie l'impiilsion, mais, l'im-

pulsion défaillant, la volonté n'a plus où s'exercer.

L'étude de Yéne7'gie est l'âme des romans de Stendhal : mais sous

cette idée maîtresse il a saisi, expliqué bien des caractères indi-

viduels et divers états sociaux.

Il a aimé passionnément l'Italie • dans son passé et dans son

présent. Il a voulu qu'on mît sur sa tombe . Henri Beyle, Milanais.

Le secret de cette sympathie, c'est peut-être la place que l'amour
— toutes les qualités d'amour — tient à ses yeux dans la vie ita-

lienne : c'est surtout que le tempérament italien lui semble plus

impulsif, plus énergique que le français. Voilà pourquoi il a sou-

vent traité des sujets italiens

L'une de ses deux œuvres maîtresses, la Chartreuse de Parme, est

presque entièrement une étude de l'âme et de la vie italiennes. A
peine touche-t-elle à la France par le fameux récit de l'a bataille

Lanson. — Histoire do la Littérature française. 33
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de Waterloo : récit d'un homme d'expérieace, original et saisis-

sant par la médiocrité voulue et rinsigniliance expressive du détail.

A quoi se réduit la plus grande bataille du siècle pour un conscrit

qui la traverse! Stendhal a vraiment donné là un modèle d"arl

réaliste, ou plutôt d'art vrai. Mais, aprfts ce début, nous revenons

en Italie, et'nous y restons. Beaucoup de lecteurs s'en plaignent :

toutes ces aventures et toutes ces analyses les surprennent, les

laissent incrédules et étourdis. Cependant il y a dans ce roman
une peinture fine et serrée de l'Italie après 1815, de ces petites

principautés, où l'intrigue, la tyrannie, toutes les passions et

tous les manèges s'offraient à l'observateur dans un champ borné,

où la course au bonheur se faisait avec moins de scrupules,

plus d'habileté et plus d'énergie qu'en France. On sent que

Stendhal a été idolâtre de son modèle : il donne l'imjjression

d'être entré dans l'Ame italienne plus avant qu'aucun Français.

On esl moins dérouté quand on lit le Rouge et le Noir. Cette fois

nous sommes en France, et nous reconnaissons la France issue de

la Révolution. D'une vulgaire affaire de cour d'assises, Stendhal a

fait une étude profonde de psychologie et de philosophie his-

toriques. En cinq cents pages, il nous apprend autant que toute

la Comédie humaine sur les mobiles secrets des actes et sur la

qualité intérieure des âmes dans la société que la Révolution a

faite. Balzac nous montrait les faits : l'effort universel, la lutte

brutale pour la fortune, pour les places, pour le pouvoir. Il

prenait comme une hypothèse fondamentale l'appétit du succès,

le déchaînement des convoitises. Stendhal va plus au fond des

choses. Il regarde dans le secret des âmes comment se forme la

disposition d'où sortent tous les effets qui donnent à la société

contemporaine sa physionomie : il trouve que la Révolution a

établi J'égalité entre tous les Français, et, supprimant tous les

privilèges, a proportionné les droits au mérite. On inculque ce

beau principe aux individus dès le bas âge; ils apprennent que le

talent mène à tout: ils ont le talent; ils apprennent que la supé-

riorité sociale suit la supériorité intelleclucUe : ils sont des esprits

supérieurs.

Kt quand, à vingt ans, ils sont lâchés à travers la société, avec

l'ambition et avec l'assurance d'arriver à tout, ils trouvent toutes

les places prises ; les parentés, les protections, l'argent, l'intrigue

ont poussé et poussent devant eux des médiocrités dans tous les

emplois. .Nos esprits supérieurs crèvent de faim : il faut suivre

la filière, restreindre son appétit, s'user dans de petits emplois

pour de maigres résultats, s'aplatii', servir, pour arracher peut-

être bien péniblement après vingt ans d'un travail de forçat, ou

pour manquer finalement, malgré tout le talent et toutes les
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bassesses, ce que l'on s'estimait légitimement dû. La société fait

une honteuse banqueroute aux meilleurs des enfants qu'elle

élève. Ceux qui sont artistes ou philosophes, se réfugient dans
le rêve. Ceux qui sont d'honnêtes natures, douces et veules, se rési-

gnent à vivre mesquinement, à avancer lentement ou à marquer le

pas dans leur carrière, contents du lopin qu'on leur abandonne,
ou bien découragés par les compétitions, abrutis par l'effort. Mais

les natures énergiques — et nous revenons à l'idée favorite de Sten-

dhal,— les forts, qui n'ont ni protecteurs ni parents pour leur aplanir

la route, que feront-ils? Ils ne renonceront pas, ils mettront habit

bas, bas aussi toutes les délicatesses de sentiment, toutes les idées de

moralité dont l'éducation les ligotte, et ils entreront dans la mêlée,

la tête haute et le poing levé : ils feront leur trou, hardiment, bru-

talement '. Ils seront assommés, ou ils seront maîtres : rien de

médiocre ne leur convient. L'homme supérieur redevient un animal
de proie. Par malheur le gendarme est là, et l'homme supérieur

finit parfois sur l'échafaud, comme Julien Sorel, le héros de Rouge
et Noir, un caractère d'une autre envergure que tous les ambitieux

de Balzac, à qui il n'a manqué qu'un peu de chance pour faire

agenouiller devant lui la société qui le condamne.
La forme, dans Stendhal, est indifférente ; elle n'existe pas comme

forme d'art, elle n'est que la notation analytique des idées. Notre

romancier a appris à écrire dans VArt d^ raisonner, l'Art de penser,

et la Grammaire de Condillac.

5 LA NOUVELLE ARTISTIQUE : MÉRIMÉE. I

On a souvent donné Mérimée ^^omme un disciple de Stendhal :

les deux hommes furent lies d^amitié II y avait entre eux des sym-

1. A moins que l'élat social ne leur recommande plutôt l'hypocrisie, comme c'est

le cas de Julien Sorel sous la Restauration, qui fait la Congrégation toute-puissante.

2. Biographie : Prosper Mérimée (1803-1870), né à Paris, secrétaire du comte d'Argout

eu 1830, puis chef de bureau au ministère de la Marine, devient en 1831 inspecteur des

monuments historiques; il se lie en ISiO, en Espagne, avec la famille Montijo; ami
particulier de l'impératrice Eugénie, il devient sénateur en 1853. 11 donne le théâtre

de Clara Gazul en 1825, la Guzla en 1826, la Jacquerie en 1828, puis la Chronique do

Charles IX (1829), des nouvelles de 1830 à 18il [Tainango, Vénus d'/lle, Matteo Fal-

cone, Colomba, etc.); Carmen (1847). Il a publié des voyages archéologiques et des

ouvrages historiques : Essai sur la guerre sociale (1841); les Faux Déinétrius {iSôi);

Mélanges historiques et littéraires (1855) Il fut un des premiers chez nous à s'intéresser

k la littérature russe.

Éditions : Galmann Lévy, 13 vol. in-18. Lettres à une inconnue, 1873, in-I8. Lettres

â une autre inconnue, 1875, in-18. Lettres à Panizzi, 2 vol. in-8, 1881. Lettres à la

Princesse Julie, Revue de Paris, 1*'' et 15 juillet 1894. Une Corr. inédite, Paris,

Galmann Lévy, 1896, in-18. — A consulter : E. Faguet, XfX^ siècle. A. Filon,

Mérimée et ses amis, 1894, in-16; Mérimée (Coll. des Gr. Écriv. fr.), ia-16, 1898.
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palhies de lumpérament, des comniunaulés d'antipathie; quelques

idées liltc'raires aussi les rapprochaient. Ils aimaient tous les deux
à bousculer la morale bourj^eoise; ils étaient tous les deux flegma-

tiques, observateurs, ils se moquaient des beaux enthousiasmes

romantiq^ues; ils avaient tous les deux l'esprit de la psychologie.

Wais bien des di.Térences aussi les séparaient. Stendhal repro-

chait à Mérimée de n'avoir pas lu Helvétius ni Condillac; il lui

reprochait son ironie cruelle et son manque de tendresse. Mérimée
est le moins humanitaire des hommes, et son pessimisme est ce

qu'il y a de plus opposé au rationalisme optimiste des encyclopé-

distes; il méprise trop l'homme pour avoir foi au progrès.

Il no lient au xviii'' siècle que par certaines audaces et certaines

crudités de pensée : par l'aspect extérieur aussi de sa personne

intellectuelle. Et il ne se rattache guère qu'au xvni° siècle scep-

tique et sec; Mérimée est un homme du monde, de tenue parfaite,

desprit aigu et mordant, sans illusion, sans élan, volontiers

cynique, avec la plus exquise correction de langage. 11 a peut-être

plus de sensibilité qu'il n'en montre :' il est capable d'affection;

mais il craint extrêmement le ridicule; il pose pour l'homme fort

et détaché.

Il lient l)eaucoup à ce qu'il écrit, mais il ne veut pas paraître y tenir

Il lait cfforl pour n'avoir pas l'air d'un écrivain de profession. Il s'est

donné une spécialité, l'histoire, et surtout l'archéologie, volon-

tiers il présente ses nouveîrésl;omme des propos d'arcîiéologue qui

évoque quelque souvenir de ses voyages. Aussi son œuvre est-elle,

extérieurement, moins objective que celle de Stendhal : il parle de

lui, des objets qui l'intéressent, des recherches pour lesquelles il

s'est mis en route. Il mêle des réflexions, des dissertations d'archéo-

logue à ses récits; il nous rappelle ainsi de temps à autre, de peur

que nous ne l'ignorions, que ce n'est pas son affaire de faire un

roman, et qu'il ne s'est mis à conter que par accident, pour nous

faire plaisir. La même coquetterie se fait paraître par d'autres pro-

cédés; ainsi quand dans la Chronique de Charles. IX il laisse au

lecteur le soin de choisir le dénouement qui lui plaira : grossier

défaut, mais défaut voulu.

Cependant, il ne faut pas s'arrêter aux accessoires ni à la sur-

face de l'œuvre. En réalité le roman de Mérimée est essentiellement

objectif : il se répand autour de son sujet, mais le récit lui-même
est impersonnel. Lisez ses chefs-d'œuvre" les parties principales

de la Clironique de Charles JX, Colomba, Tamango, Malteo Falcone,

le corps du récit de Cannrn, elc. ; Mérimée s'efface; ce n'est plus

qu'un scrupuleux artiste qui s'efforce à faire sortir le caractère

du modèle naturel. Personne ne s'est, en notre temps, plus rap-

proché que lui du réalisme classique.
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D'abord il compûse^très solidementj^ très soigneusement : dans
la moindre nouvelle, il pose ses caractères, il établit son action

initiale, et tout se déduit, s'enchaîne; le progrès est continu, et

les proportions exactement gardées. Puis, il est sobre, il ne s'étale

pas. Il sait faire vingt pages, où les romantiques s'évertuent à
souffler un volume. Aussi quelle plénitude dans cette brièveté! Un
paysage est complet en cinq ou six lignes. Les caractères se des-

sinent par une action significative, que le romancier a su choisir

en faisant abstraction du reste. Il ne se perd pas en longues ana-
lyses •. il se place entre Balzac et Stendhal : comme le premier, il

indique le dedans parTe dehors, malsTI indique avec précision des

états de conscience perceptibles seulement au second.

11 est simple aussi •• ni sensibilité ni grandes phrases ; un ton

uni^ comme celui d'un homme de bonne compagnie qui ne hausse

jamais la voix. On peut imaginer l'elTet de cette voix douce et

sans accent, quand elle raconte les pires atrocités. Car Mérimée
est a cruel » . il conte avec sérénité toutes sortes de crimes, de

lâchetés et de vices, les histoires les plus répugnantes ou les plus

sanglantes ; ne croyant ni à l'nomme ni à la vie, il choisit les

sujets où son froid mépris trouve le mieux à se satisfaire.

Il se plaît à déconcerter nos intelligences, à troubler nos nerfs,

par des récits étranges, qui nous laissent dans le doute si nous
avons affaire à uii mystificateur ou réellement à un miracle. Ce
sont des aventures singulières, qui à la rigueur se peuvent expli-

quer par un concours de circonstances naturelles, qui laissent

pourtant une sorte de saisissement dont on ne peut se défendre,

comme devant une apparition authentique du surnaturel.

Quelque sujet qu'il ait choisi, Mérimée le traite avec une puis-

sance^ singulière d'expression. Il n'y a guère dans la littérature

de personnages plus complets et plus vivants que Colomba, que
Carmen : nous les voyons pleinement, dans toutes leurs particu-

larités morales et physiques; et leur individualité singulière n'en

fait pas des êtres d'exception : nous en sentons la solide humanité,

revêtue d'une forme unique.

Il n'y a pas de réalisme plus expressif que certaines parties de

la Chronique de Charles IX : les propos de soldats, et d'autres scènes

vulgaires ont une intensité pittoresque, qui dépasse peut-être ce

qu'on trouve dans le Camp de Wallenstein, le modèle littéraire du
genre. Il n'y a pas de morceaux d'art où l'imitation soit plus adé-

quate que dans ïEnlèvement de ta redoute à la vue même des

choses. Le style de Mérimée, propre, précis, objectif, plus fin et

moins abstrait que celui de Stendhal, concourt à l'illusion.

Mérimée appartient à la grande période romantique : son œuvre
de romancier tient à peu près toute dans une vingtaine d'années,
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elle est achevée en 1817. V. Hugo faisait du roman tantôt une vision

histori(|uo, tantôt un poème symbolique. George Saiid l'inondait

de lyrisme. Balzac y poursuivait une enquête sociologique. Sten-

dhal {"employait comme un instrument d'observation psycholo-

gique. Mérimée, lui, est pu renient arlUie : son œuvre relève de
la théorie de Varl pour l'art. Morale, philosophie, histoire, il a

tout subordonne a l'eiTot artistique. Ainsi en un sens il tient dans

le roman la place que tiennent au théâtre Scribe, Gautier dans
la poésie. Mais il est infiniment supérieur à Scribe; et il ne donne
jamais cette sensation de perfection vide que Gautier nous procure

parfois. C'est ici que l'on voit combien les théories valent par les

hommes qui les appliquent. Mérimée est un homme d'une intelli-

gence très distinguée, doué d'une réelle aptitude à formecdes idées:

cela suffit. Il peut ne penser qu'à l'art; il évitera la niaiserie ingé-

nieuse de Scribe, le néant intellectuel de Gautier.

6. UN DISCIPLE DU XVIII* SIECLE : CL. TILLIER.

Gl. Tillier' n'est romantique que par l'époque où il a vécu Son
œuvre prmcipale. Mon ortdeBenjamin, est un récit de pur goût

voltairien, alerte, narquois et mordant. Mais il vivait en Niver-

nais : Paris ne le distingua pas. Très oublié en France, Cl. Tillier

nous est revenu d'Allemagne où 5on culte par hasard s'était con-

servé. II mérite en elTet de ne pas rester inconnu. Il y a eu d'un

bout à l'autre du xi.x" siècle beaucoup de ces lettrés qui, sans re-

noncer à être de leur temps, ont fait l'éducation de leur goût et

de leur plume chez Voltaire. Tillier se place, esthétiquement comme
par sa date, entre Cousin et About, mais il n'est à aucun degré

attique ou parisien, et il garde de sa province une verdeur un peu

sauvage.

1. Né à Clnmecy, niorl h Nevers (1801-1840) Alun oncle Benjamin, 18i3. Œuvres
complètes, 1846, 4 voL Pamphlets, éd. crilique par .M. Géria, 1906. — A consulter:

M. Gérin, Études sur Cl. Tillier, 1902.



CHAPITRE VI

L'f'ISTOIRE

Le romantisme suscite un grand mouvement d'études Iiistoriques. —
1 L'histoire piiilosophique. Giuizot : il soumet son érudition à sa

foi politique. Tocqueviile : catholique et légitimiste, il étudie avec

impartialité la démocratie et la Révolution. — 2. Passage de l'his-

toire philosophique à l'expression de la vie : Thierry. Ses vues sys-

tématiques Elude des documents; récolte des petits faits, pitto-

resques et représentatifs. — 3. La résurrection intégrale du passé :

Micheîet. Son idée de l'histoire : le moyen âge retrouvé dans les

archives. Micheîet prophète de la démocratie, ennemi des rois et

des prêtres : influence de ses passions sur son histoire. Œuvres
descriptives et morales de Micheîet.

L histoire^ et la_pû£sie-lyri^e, voilà les deux lacunes apparentes

dé notre littérature classique. En trois siècles, de la Renaissance

au romantisme, le genre historiq^ue est représenté par le Discours

sur l'Histoire universelle de Bossuet, qui est une œuvre de théo-

logie, par l'Histoire des Variatio7i$, du même, qui est une œuvre
de controverse, par l'Es^n!! des Lois, de Montesquieu, qui est un
essai de philosophie politiqûê~èFfuridique : restent l'Essai sur les

mœurs et le Siècle de Louis XIV de Voltaire, qui sont vraiment

deThistoire, malgré la thèse antireligieuse de l'auteur. Cinq

ouvrages, dont trois relèvent d'autres genres, c'est peu pour trois

siècles de production intense.

Voltaire, en faisant l'histoire de la civilisation, avait donné une
esquisse de l'histoire de France : en dehors de ses ouvrages, les

Français ne pouvaient rien lire de passable sur l'histoire de leur

nation. Fénelon, dès le début du xviiic siècle, s'en plaignait. On
sentit vivement ce manque au, commencement de notre siècle;

« Existe-t-il, demandait A.Thierry en 1827, une histoire de France
qui reproduise avec fidélité les idées, les sentiments,, les mœurs
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des hommes qui nous ont transmis le nom que nous portons, et

dont la destinée a préparé la nôtre? » Et il passait en revue tous

ces prétendus historiens de France, depuis les Chroniques et Annules

de Nicole Gilles, secrétaire de Louis XI, du Haillan, Dupleix,

Mézeray, Daniel, Velly, Anquetil, etc. • il montrait combien l'igno-

rance des sources, le manque de science et de critique, l'inintel-

ligence de la vie du passé, le ^oût romanesque, la rhétorique,

l'esprit philosophique, avaient partout déformé l'histoire : com-
bien froides et fausses étaient toutes ces annales, où avortaient

vite quelques bonnes intentions d'exactitude.

Chateaubriand, avec son sixième livre des Martyrs et ses Franks

sauvages, fut l'initiateur : A. Thierry, en le lisant, se sentit histo-

rien. Combien ces Franks à cheveux roux, à grandes moustaches,

serrés dans leurs habits de toile, et maniant la francisque, ressem-

blaient peu aux Franks incolores d'Anquctil! Quentin Durward el

Ivanlwe s'ajoutèrent aux Martyrs. Le romantisme vulgarisa le sens

de l'histoire dont les éléments fondamentaux sont la curiosité des

choses sensibles et extérieures, la recherche de l'individualité, de

la singularité, de la différence. Pour l'histoire de France, le grand

réveil du patriotisme que la Révolution provoqua lui donna un

intérêt qui attira de ce côté auteurs et lecteurs. Puis la lutte des

partis, après la Restauration, profita aux études historiques : les

libéraux s'efforcèrent de fonder leurs revendications et les droits

nouveaux sur le développement antérieur de la nation ; ils allè-

rent chercher jusqu'aux temps féodaux et aux invasions barbares

les germes de l'État contemporain, ou les titres de la souveraineté

populaire et surtout de la suprématie bourgeoise. Cette influence

politique devança même l'influence romantique.

L'essor que va prendre le genre historique s'annonce par les

publications de documents originaux, par les collections de

Mémoires et Journaux authentiques ', qui séduisent souvent les

littérateurs et le public par le pittoresque des tableaux et le dra-

matique des événements. Outre les vastes recueils de Mémoires sur

VHistoire de France, qui fureiit une mine de romans et de drames,

il faut signaler tout particulièrement la publication des Mémoires

de Saint-Simon, qui renouvelèrent dans les esprits l'image du

siècle de Louis XIV et de la cour de Versailles.

1. Pelitot et Monmerqué, Collection des Mémoires relatifs à l'Histoire de France,

depuis le rr^gne de Philippe Auguste jusqu'à la paix de Paris de 1763, 1819-20, 131 vol

in-8. Gnizot, Coll. des Mhn. relatifs a l'flist. de Fr., depuis la fondation de la

monarchie jusqu'au xm" siècle, Irsd. e.l .innoiés. 18??-1S"7. 20 vol. in-8; Coll. des

Afém. relatifs à la Uévolulion d'Angleterre. Irod. el aono es, 1823 el siiiv., 26 vol.

in-8. Biichon, Coll. des Chroniques nationales Rentes en langue vulgaire, du xi" au
XVI* «., 182-i-99, 47 vol in-8 Michaud et Poujoulat, Nouvelle Coll. de Mém. relatif*

à l'Hist. de Fr., 1836 el suiv., 32 vol. in-8.
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Les œuvres originales ne se firent pas attendre. Dès le premier

moment, deux courants se distinguent dans le genre historique : les

uns s'appliquent à dégager la philosophie de l'histoire et ne sont

en somme que les continuateurs du xviu" siècle, de Montesquieu

et de Voltaire; les autres s'efforcent de ressusciter la forme du

passé, de représenter les mœurs et les âmes des générations dis-

parues^ ceux-ci sont la'"lignée de Chateaubriand, proches parents

JêTIyriques. Les deux rénovateurs des études historiques en notre

pays, Thierry et Guizot, représentent ces deux tendances : Guizot,

plus philosophe, opère sur des idées; Thierry, plus Imaginatif,

essaie d'atteindre les réalités.

1. LE PASSAGE DE L'IDÉE A LA VIE : TDIERBY.

Lorsque Augustin Thierry, en 1817 i,donnaau Censeur Evropéen

et au Courrier Français ses premières études sur rHisloire d'Angle-

terre et sur l'Histoire de France, il avait de grandes ambitions

philosophiques : il prétendait trouver la loi suprême, unique, du

développement national de chaque peuple 2. Il esquissait l'histoire

de l'Angleterre depuis l'invasion normande au xi'' siècle jusqu'à la

mort de Charles le"", et «la révolution de 1640 s'y présentait sous

l'aspect d'une grande réaction nationale contre l'ordre des choses

établi six siècles auparavant, par la conquête étrangère ». Quand
il abordait l'histoire de France, il. voyait dans l'affranchissement

des communes « une véritable révolution sociale, prélude de

toutes celles qui ont élevé graduellement la condition du Tiers

État « : remontant plus haut, il crut trouver dans l'invasion

franque « la racine de quelques-uns des maux de la société

moderne : il lui sembla que, malgré la distance des temps, quelque

chose de la conquête des barbares pesait encore sur notre pays,

et que des souffrances du présent on pouvait remonter, de degré

en degré, jusqu'à l'intrusion d'une race étrangère au sein de la

Gaule, et à sa domination violente sur la race indigène » Amsi,

occupé à chercher des armes « contre les tendances réactionnaires

du gouvernement », Thierry ne voulait encore que faire l'histoire

1 II a précédé Guizot et Villemain ; il est le premier. — Augustin Thierry

nOS-lSSâl, au sortir de l'École normale, fut quelque temps saint-simonien. Plu3

tard il fut lié avec Auguste Comte. t

Éditions • Bist. de la conquête de l'Angleterre par les Normands, 1825, 3 vol. in-8,

dern. éd. préparée par l'auteur, 1858; Lettres sur l'histoire de France (10 publiées

en 1S20 dans le Courrier Français), 1827, in-8 , Dix Ans d'études historiques (presque

tout a paru dans le Censeur Européen, le Courrier Français et ailleurs, de 1817 à

18-27), 183i, in-8; Récits des Temps mérovingiens, 2 vol. in-8, 1840; Essai sur l'histoire

de la formation et des progrès du Tiers État, 1853, in-8

2. Préface de Dix Ans d'études historiques Cf aussi la Préface des Lettres sur

l'Histoire de France.
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<< à la manière des écrivains de l'école philosophique, pour extraire

du récit un corps de preuves et d'arguments systématiques ».

Tout cet elTort aboutissait en somme à faire de 1789 et de 1830

la revanche de la conquête franque : 1830 devenait le complément
nécessaire de 1789, le terme {^'lorieux de tout le développement
national. Par le triomphe de la classe moyenne, nos pères, « ces

serfs, ces tributaires, ces bourgeois, que des conquérants dévo-

raient à merci », étaient ven"és. Jamais Augustin Thierry n'a su

s'affranchir assez de cette philosophie par trop orléaniste et bour-
geoise : elle éclate surtout par son exposition de la révolution

communale, dans ses Lettres sur VHistoire de France (1827) et ses

Dix Aiis d'études historiques (1834), plus sensiblement encore d'un

bout ù l'autre de son Histoire du Tiers État (1853).

Cependant, lorsqu'il se mit à étudier les documents originaux,

il s'aperçut que « l'ordre des considérations politiques où il s'était

tenu jusque-là » était « trop aride et trop borné », que par ses

vues systématiques il « obtenait des résultats factices », enfin

qu'il « faussait l'histoire ». Il sentit alors « une forte tendance à

descendre de l'abstrait au concret, à envisager sous toutes ses

faces la vie nationale » : alors se fit la complète éclosion de son

génie d'historien '.

Dans ces longues séances aux bibliothèques qu'il a racontées,

il préparait son Histoire de la conquête de CAnyleterre jnir les yor-

mands, qui parut en 1825. Il recueillait « les détails les plus minu-
tieux des chroniques et des légendes, tout ce qui rendait vivants

pour lui ses vainqueurs et ses vaincus du xi*= siècle, toutes les

misères nationales, toutes les souffrances individuelles de la popu-
lation anglo-saxonne ». Dans tous ces petits faits, dans les plus

mesquines avanies, il prenait « la forte teinte do réalité » qui

devait faire lintérèt de son ouvrage. 11 réussit en effet remarqua-
blement h représenter la vie des vainqueurs et des vaincus; la

thèse, s'exprimant toujours par des faits, n'en diminue pas la

valeur pathétique ou pittoresque.

Dès 1820 il avait commencé à appliquer la même méthode à
l'histoire de France : il s'était mis à lire la grande collection des

historiens de France et des Gaules : et une indignation l'avait saisi

en voyant comment les historiens modernes avaient « travesti les

faits, dénaturé les caractères, imposé cà tout une couleur fausse et

indécise », combien de niaises anecdotes, de fables scandaleuses

s'étaient substituées à la savoureuse simplicité de la vérité'. 11

1. Alors, comme il dil, il se mil à aimor l'iiisloire u pour elle-même » (Préface

des Lettres sur l'Bist. de Fr.).

2. Cf. le» Lettres I-V sur l'Hist. de France, et les Notes sur quatorze historiens

antérieurs à Méxeray. dans Dix Ans d'études historiques.
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s'était alors donné une mission : « guerre à Mézeray, guerre à
Velly, à leurs continuateurs et à leurs disciples! » A son dessein

politique de réhabiliter les classes moyennes se superposèrent

heureusement une large passion scientifique, un amour désinté-

ressé de la vérité, un absolu besoin de la connaître et de la dire.

11 commença, dans ce double esprit, ses Lettres sur l'Histoire de
France : mais son chef-d'œuvre, ce sont les Récits mà-ovingiens

(1840). Le parti pris politique s'y fait peu sentir, par la vertu du
sujet; l'état d'esprit orléaniste s'élargit en pitié des vaincus, en
sentiment douloureux des misères individuelles ou collectives;

Ihistorien est tout à la joie de faire sortir des vieilles chroniques,

dans toute la barbarie de leurs noms germaniques hérissés de
consonnes et d'aspirations, les Franks et leurs chefs, les ~Chlo-

dowig, les Chlother, les Hilderik, les Gonthramm, de montrer
par de petits faits significatifs ce qu'était un roi franc, comment
étaient traités les Gaulois, de substituer dans l'imagination de son

lecteur, à la place des dates insipides et des faits secs qu'on
apprend au collège, une réalité précise, dramatique, vivante. Il est

tout occupé à son œuvre de résurrection, qu'il mène avec une rare

intelligence : ses idées générales ne lui servent plus qu'à distinguer

sûrement les détails aptes a figurer comme types.

Aug. Thierry chercha une forme pour l'histoire ainsi comprise.

Il rêvait d'allier « au mouvement largement épique des histo-

riens grecs et romains la naïveté de couleur des légendaires, et

la raison sévère des écrivains modernes ». Je n'oserais dire qu'il

ait absolument réussi. Il saisit très adroitement dans les docu-
ments originaux l'expression colorée qui date et caractérise le

récit, qui contient comme l'âme du passé : mais, malgré tout, il

n'est pas suffisamment artiste. Le fond de style est du temps de
Louis-Philippe : on sent qu'il écrit entre Béranger et Thiers. Par
un certain manque de poésie et de beauté, la forme est inférieure

à la matière comme à l'intention de l'auteur. Malgré cette insuffi-

sance, il lui reste d'avoir été le premier qui ait su chercher et

lire dans les faits le caractère particulier d'une époque, mettant
ainsi l'histoire d'un seul coup dans sa véritable voie.

2. L'HISTOIRE PHILOSOPHIQUE : GUIZOT, TOCQUEVILLE.

Thierry a écrit des Récits mérovingiens : en une page, Guizot nous
en donne toute la substance. Thierry raconte la Conquête de rAngle-
terre par les Normandes : une demi-page de Guizot ramasse toutes
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les idées de ses quatre volumes. C'est dire que Guizot ' élimine

les faits, les. hommes, la vie. Il connaît les sources : il <^laLlit

solidement sur les documents originaux les basés de son travail.

Mais il ne s'intéresse qu'aux idées, aux idées générales, qu'il fait

sortir avec une rare puissanci*. Il discipline les faits, pour qu'ils

.
montrent leurs lois, et pour qu'ils donnent un enseignement par

ces lois : mais entendez qu'ils donnent un enseignement ortho-

doxe, c'est-à-dire selon Torthodoxie doctrinaire. L'Histoire de la

Révolution d'Angleterre^, V Histoire de la Civilisation en Europe,

VHistnire de la Civilisation en France, ces grandes œuvres froides

et fortes, sont la démonstration, impartiale et scientifique en

apparence, systématique et passionnée au fond, de ces deux vérités :

qu'une royauté même légitime n'a pas de droits contre les repré-

sentants delà nation; et que le gouvernement doit appartenir aux
classes moyennes qui ont la richesse et les lumières, qui, par

intérêt et par capacité, assureront la prospérité du corps social. Il

faut voir avec quelle sûreté d'analyse, et quelle subtilité habile à

se déguiser sous une sévère exactitude, Guizot étudie les quatre

éléments de la société du moyen âge : aristocratie féodale, Église,

royauté, communes, en conduit les relations et les progrès, de façon

à faire apparaître le régime de 1830 comme le couronnement néces-

saire et légitime de toute l'Histoire de France.

M^ de Tocqueville •* est plus réellement impartial; il a l'esprit

plus large et plus profond que Guizot. Ses deux grands ouvrages,

la Démocratie ehArhérit/ue (1835-39), l'Ancien Ri'gimeet la Révolution

(1850), sont vraiment en notre siècle les chefs-d'œuvre de la phi-

losophie historique. M. de Tocqueville, légitimiste et chrétien, a

tâché de comprendre son temps, cette France nouvelle qui rejetait

la légitimité et faisait la guerre à l'Église. La haute conception

qui jadis avait permis à Bossuel d'étudier si librement les sociétés

païennes de l'antiquité, et de rechercher les causes physiques

ou morales des événements, la croyance au gouvernement de la

Providence, a mis Tocqueville à l'aise : assuré que la France allait

1. Cf. p. 920. ÉdlUons • Histoire de la Révolution d'Angleterre, 1827-28, 2 vol.

in-S; Cours d'Histoire moderne, 1828-.30, 6 vol. in-8 (dédoublé en Btst. gén. de la

Civilisation en Europe et Hist. gén. de la Civilisation en France).

2. L'histoire d'Angleterre est mise presque au même plan que l'histoire de France

par les Guiiot, les Villemain, les Thierry: la révolution d'Angleterre est la première

élude qui occupe Guizot et Villemain. Ce fait montre bien l'influence des idées poli-

tiques sur les travaux historiques.

3. Alexis do Tocqueville (1805-1859), magistrat, dépalé, ministre en 1S49 sous la

présidence de Louis Bonaparte. — Éditions : l.a Démocratie en Amérique, i" partie,

1835, in-8; 2« partie, 1839, in-8; 16« éd., 3 vol. in-8, 1874; l'Ancien Régime et la

Révolution, 1856, in-S; 8' éd., 1877, Correspondance et œuvres inédites, 2 vol. in-8,

1860. Œuvres complètes, 9 vol. in-8, 1S64-8. Souvenirs, 2 vol. in-8, 1893. — A consul-

Icr : Faguet, Politique* et Moralistes, 3« série.
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où Dieu la menait, il a regardé sans haine et sans désespoir la

civilisation issue de la Révolution. Il a observé. partout, dans les

idées, dans les mœurs, et dans le gouvernement, la plus étrange
confusion ; les législateurs occupés à détruire ou neutraliser les

effets de la Révolution, à restremdre la liberté, borner l'égalité;

l'autorité méprisée et redoutée, l'administration centralisée et

oppressive; le riche et le pauvre en face l'un de l'autre, se

haïssant, ne croyant plus au droit, ruais à la force; les chrétiens

épouvantés de la démocratie, qui est selon l'Evangile; les libéraux

hostiles à la religion, qui est essentiellement libérale; les honnêtes
gens en guerre contre la civilisation dont ils devraient diriger la

marche : dans tout cela, le progrès évident, irrésistible, de l'éga-

lité, partant de la démocratie. Ce progrès a frappé Tocqueville

comme le fait caractéristique de la société nouvelle. Et comme le

triomphe de la démocratie était récent en France, et encore incom-
plet, il a été étudier la démocratie là où elle était pure et maîtresse,

aux État^-Unis : il est allé regarder ce qu'elle est là-bas, pour
tâcher de deviner ce qu'elle peut ou doit devenir chez nous. La
Démocratie en Amérique est une « consultation » sur la nature, le

régime, la marche de la démocratie, une œuvre de philosophie

expérimentale, qui repose sur une intelligente et sérieuse enquête
de la civilisation américaine.

S'appuyant solidement sur la configuration géographique du
pays, et sur l'histoire des colonies anglaises, il recherche les ori-

gines de l'esprit démocratique en Amérique ; il expose l'organisa-

tion des États de l'Union et de l'État fédéral, leurs relations et leurs

attributions; il montre comment le peuple gouverne, et tous les

effets de la souveraineté de la majorité. Tout le système politique

de la république américaine apparaît dans cette première partie.

Dans une seconde partie, plus originale et plus profonde encore,
Tocqueville nous découvre l'influence de la démocratie sur le mou-
vement intellectuel, sur l'état moral et sentimental, sur les mœurs,
et la réaction des idées, des sentiments et des mœurs sur le régime
politique. Cet admirable ouvrage n'est pas aussi lu chez nous qu'il

devrait l'être : et la raison en est qu'il y a trop de pensée pour le

commun des lecteurs : jamais de saillies, rien pour l'amusement
ni le délassement : c'est un enchaînement austère et vigoureux
de faits, de jugements, de prévisions.

L'autre œuvre de Tocqueville, VAncien Régime et la Révolution,

a pour base une idée d'historien. Tocqueville, comme les histo-

riens orléanistes, voit dans la Révolution la conséquence, le terme
d'un mouvement social et politique qui a son commencement aux
origines mêmes de la patrie • au lieu que presque toujours, pour
les légitimistes et pour les démocrates, la Révolution était une
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rupture violente avec le passé, une explosion miraculeuse et sou-

daine que les uns maudissaient, les autres bénissaient, tous per-

suadés que la France de 1789 et de 1793 n'avait rien de coinniua

avec la France de Louis XIV ou de saint Louis. Mais les orléanistes

faisaient servir leur vue de l'histoire aux intérêts d'un parti :

Tocqueville, plus philosophe en restant strictement historien, se

contente d'établir la continuité du développement de nos institu-

tions et de nos mœurs • la Révolution s'est faite en 1789, parce

qu'elle était déjà à demi faite, et que, depuis des siècles, tout

tendait à l'égalité et à la centralisation; les dernières entraves des

droits féodaux et de la royauté absolue parurent plus gênantes,

parce qu'elles étaient les dernières. Il explique l'inlluence de la

littérature et d« l'irréligion sur la Révolution, et la prédominance
du sentiment de l'égalité sur la passion de la liberté.

Ayant ainsi rendu compte de la destruction des institutions féo-

dales et monarchiques, Tocqueville avait projeté de montrer com-
ment la France nouvelle s'était reconstruite des débris de l'an-

cienne : c'est à peu près le vaste dessein que Taine a réalisé dans
ses Origines de la France contemporaine. Mais Tocqueville n'eut pas

le temps de donner ce complément de son ouvrage.

Les deux œuvres austères dont nous avons parlé, ne montrent
pas toute la physionomie de Tocqueville. Ce n'est pas par impuis-

sance qu'il n'y a mis ni esprit ni saillies: c'est par convenance;
mais dans ses Lettres et ses Souvenirs, où il s'abandonne à son
impression, on est tout surpris de trouver chez cet homme grave

tant de vivacité et tant de mordant.

3. LA RÉSURRECTION DD PASSÉ : MICHELET.

Ce qu'Augustin Thierry voulut être et ne fut pas pleinement,
Jules Michelet le fut avec une incomparable puissance.

Micbetet' eut ses erreurs, ses préjugés, ses haines; âme infini-

ment tendre, il a détesté furieusement certaines idées, et les

hommef^ssi qui les représentaient. La vérité, la sérénité de son
œuvre en ont été diminuées. Son excuse, c'est tout ce qu'il a souf-

1. Bloffraphle : Jules Michelet (1798-1874), fils d'un imprimeur ruiné par le Consulat
el l'Kmpire. ropétileiir dans une pension en 1817, professeur au rollofte Sainte-
Barbe en 1892, maître do conférences à l'École normale en 1807, supplée Guiiot

à la Sorbonne 083^-1836), puis est désigné pour la chaire de morale et d'hifltoire

du CollèRe de France (1838).

ÉdJUons
: Prineipeê de la philosophie de l'histoire; Précis d'histoire moderne, 1808;

Uittoire romaine, 1831; les Mémoires de Luther, 1835, 2 toI. in-8; Du Prêtre, d* la
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fert : les impressions de son premier âge ont été le froid, la faim,

la maladie, l'incertitude du lendemain; dans sa douloureuse

enfance de misère et de lutte, son caractère s'est aigri, sa sensi-

bilité s'est surexcitée, son intelligence s'est aiguisée, son imagina-

tion s'est enfuie éperdument loin des réalités qui blessent.

Son père qui, dans sa pauvreté, avait foi à l'instruction, le mit

au collège Charlemagne : et l'enfant comprit; obstinément, virile-

ment, il s'efforça jusqu'à ce qu'il fût des premiers de sa classe.

Les récits d'une tante, une promenade au musée qui avait recueilli

les tombes de Saint-Denis, lui révélèrent sa vocation : à peine sorti

du collège, il s'appliqua à l'histoire. Vico lui fournit une philoso-

phie, pour débrouiller et classer les faits. Après divers essais, il

entreprit son Histoire de France qui, pendant près de quarante ans,

de 1830 à 1868, sera sa vie.

L'œuvre de Michelet est née « dans le brillant matin de juillet »,

de l'immense espoir, sitôt déçu, dont la révolution de 1830

enflamma son âme populaire. C'est alors qu'il vit la France
« comme une âme et une personne » : et il voulut être l'historien

de cette âme et de cette personne. Le problème historique se posa
pour lui comme une résurrection de la vie intégrale, dans ses orga-

nismes intérieurs et profonds.

Thierry se contentait de regarder les races : Michelet sentit

qu'aux races il fallait donner (( une bonne, forte base, la terre » qui

les porte et les nourrit'. Le climat, la nourriture, toute sorte de

causes physiques, déterminent le caractère des populations : « telle

la patrie, tel l'homme ». Il ne se contenta point de regarder de
haut les grandes divisions territoriales : dans l'admirable morceau
où, dès le début, il assied son histoire sur la géographie, il saisit

comme autant de personnes distinctes toutes les unités provinciales

Femme et de la Famille, 1844, in-8; le Peuple, 1846, ia-8; le Procès des Templiers,

1841-52, 8 vol. in-4; V Oiseau, 1856, in-12; l'Insecte, 185T, in-18; l'Amour, 1858, in-18;

la Femme, 1859, in-18 ; la Mer, 1861, in-18 ; la Sorcière, 1862, in-18 ; la Bible de l'huma-

nité, 1864, in-18; la Montagne, 1868, in-18; Histoire de France {Moym Age, 1833-43,

6 vol. in-8; Révolution, 184'î'-53, 7 vol. in-8; Renaissance et Temps modernes, 1855-67,

11 vol. in-8), 1878-80, Marpon, 23 vol. in-12; 1885 et suiv,, Lemerre, 28 vol. pet.

in-12. — Œuvres posthumes : Histoire du xix" siècle, 3 vol., 1876, Ma Jeunesse

(publ. p. Mme Michelet), 1884, Calmann Lévy; Mon Journal [id.),. 1888, in-16; Un
Hiver en Italie, 1879, 2' éd., Marpon et Flammarion, in-18, 1893, Sur les chemins

de l'Europe, in-18, 1893; Lettres à Mlle Mialaret, 1899. — Œuvres complètes, en

cours de publication, depuis 1893, chez Marpon et Flammarion.
A consulter : E. Faguet, Z/Z» siècle- Corréard, Michelet (Classiq, populaires), in-8,

1.S87. Noël, Michelet et ses enfants, 1878 Mme E. Quinef, 50 ans àamifie, 1899,

G. Lanson, La formation de la méthode historique de Michelet, Rev, d'hist. moderne,
1905. G. Monod, J. Michelet, 1905.

1. Voilà pourquoi il va en Italie avant d'écrire son Histoire Romaine . il veut avoit

l'impression, le contact du sol, du climat, du paysage.
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dont la France est la somme; il marque puissamment la physio-

nomie (le chaque région, au physique et au moral.

Thierry posait l'antagonisme des races comme donnée primor-

diale et comme loi supérieure de l'histoire, en Angleterre, en

France : les races étaient pour lui des entités irréductibles, indes-

tructibles; et il lui semblait, au bout de six ou de di.x siècles,

retrouver les vainqueurs et les vaincus face à face. La fausseté de

cette conception absolue choque Michelet; il a reçu de Vico son

« principe de la force vive, de Vhumanité qui se crée ». Ce qu'il

aperçoit, au lieu de races immuables, « c'est le puissant travail de

soi sur soi, où la France par son progrès propre va transformant

tous ses éléments bruts ». Au début, il y a des races, et dans les

temps barbares, la race est un facteur considérable de l'histoire :

plus on va, plus la race est faible et plus elle s'efface. Michelet

veut voir comment la France est née, comment elle a formé sa

personnalité morale, de quelle vie elle a vécu.

Mais « la vie a une condition souveraine et bien exigeante. Elle

n'est vérilablemenl la vie qu'autant qu'elle est complète ». Il fal-

lait retrouver tous les organes et toutes les fonctions de la France,

en saisir la formation et le jeu. L'abstraction systématique des

doctrinaires ne suflisait pas ici. Il ne fallait pas non plus s'arrêter

aux surfaces, au décor de l'histoire : un imagier, comme M. de

Barante, qui ne s atlaclie qu'à reproduire l'éclat extérieur de la

narration des vieux chroniqueurs et qui étale aux yeux comme
une suite magnifuiue de tapisseries à sujets historiques, manque
au devoir essentiel de l'historien. Il s'agit, en montrant la vie,

d'expliquer la vie : loin de chercher l'effet dramatique, loin d'emplir

le public de stupeur par l'étrangeté ou l'énormité des choses,

l'historien doit réduire tout à la nature, faire la guerre au miracle,

découvrir la simplicité du prodige sans en diminuer la grandeur.

Ainsi Jeanne d'Arc expliquée sera toujours Jeanne d'Arc, et plus

admirable que jamais : « le sublime n'est point hors nature, c'est

au contraire le point où la nature est le plus elle-même, en sa

hauteur, profondeur naturelles ».

Voilà comment Michelet a conçu sa tâche : il fallait, pour en

venir à bout, deux, conditions difticiles à réunir, la science et la

poésie. Michelet réunit ces conditions. Il sut ras'^ombler laborieu-

sement les fragments do. la vérité, et saisir par intuition la vérité

totale. Il eut cette force de .sympathie qui seule atteint et ressuscite

l'âme des siècles lointains.

Thierry avait tenté de retourner aux sources : Michelet élargit

la méthode et la complète. Aux documents imprimés il joint les

inédits; aux chroniques, les actes, chartes, diplômes de toute

sorte; il interroge les œuvres de la littérature et de l'art; une
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pièce de procédure ou un livre de dévolion révèlent la vie d'une

époque, et mieux que les témoignages, si souvent falsifiés, des

annalistes et des historiographes. Michelet eut une grande joie

en 1831 : il fut nommé chef de la section historique aux Archives

nationales; c'était, pour ainsi dire, tout le dépôt de notre histoire

nationale qu'on lui confiait : il avait désormais sous la main, à sa

discrétion, dans cette masse de documents, le dossier authentique,

inconnu, de la vieille France. Il en tira parti avec une allégresse,

une activité, une intelligence admirables.

Les vues systématiques et politiques, qui menaient Guizot ou
Thierry à forcer le sens des faits, étaient étrangères à Michelet. Il

n'était pas bourgeois*; il était peuple et poète. Il aborda son

travail d'historien dans un élan d'amour pour les masses ano-

nymes dans lesquelles la France avait successivement vécu, et

par qui elle s'était faite. 11 avait « le don des larmes », une âme
frémissante, qui partout aimait, partout sentait, partout mettait la

vie. A cette sensibilité extrême il unissait tous les plus rares dons

de l'artiste : la puissance d'évocation, l'imagination « visionnaire »,

qui obéissait à toutes les suggestions d'une sympathie effrénée,

l'expression intense et solide, qui fixait le caractère en dégageant

la beauté. Ce style de Michelet, âpre, saccadé, violent, ou bien

délicat, pénétrant, tendre, en fait un des deux ou trois écrivains

supérieurs de notre siècle.

Michelet a cru s'éloigner des romantiques autant que des doc-

trinaires. En réalité, son histoire est un chef-d'œuvre de l'art

romantique. [Gomme les romantiques, il a l'àme obsédée de con-

ceptions métaphysiques et l'imagination symbolique. Philosophe

avant de devenir historien, sous l'influence des Allemands et de

Vico, Quinet et Cousin aidant, il voit dans l'histoire le grand duel

de la matière et de l'esprit, de la fatalité et de la liberté. Tout fait

manifeste à ses yeux une idée, et il ne peint si puissamment le réel

que parce qu'il y lit et nous y fait lire l'invisible^. Mais sa méta-

physique et ses symboles sont commandés par ses affections et ses

haines : son cœur mène sa pensée, et par là encore il est bien

romantique.] Depuis l'invasion barbare jusqu'à la révolution fran-

çaise, il nous donne moins l'histoire objective, impersonnelle, scien-

tifique de la France, que les émotions de Jules MicheJtt lisant les

documents originaux qui peuvent servir à écrire celte histoire •

1. Les doctrinaires aiment l'Angleterre : Michelet la hait. Il adore l'Allemagne

une Allemagne idéaliste, poétique, sentimentale, mélaphysicienne et religieuse

0. La première manifeslatiou de ce symbolisme se trouve dans la curieuse Intro-

duction à l'histoire universelle, admirable poème philosophique plutôt qu'histoire.

Dans YHistoire de France, on pourra étudier le Tableau, de la France, au tome II ;

on en apercevra sans peine la signification symbolique (//' éd.).
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011 entend ses cris de joie, de douleur, d'amour, de haine, d'espé-

rance, de dégoût, tandis que les pièces qu'il dépoudle font passer

sous ses yeux les passions, les actes de nos ancêtres. Nous regar-

dons notre histoire se leOéter dans l'àme lyrique de Michelel, et

nous n'atteignons les faits qu'à travers les réactions fiévreuses du

narrateur.

Selon les sujets et les époques, cette méthode personnelle a plus

on moins d'inconvénients ou d'avantages. Les inconvénients sont

presque nuls, et les avantages immenses, quand Michelet écrit

son moyen âge (1833-1843). Il s'abandonne, avec une joie d'ar-

tiste, comme il Ta dit, à l'impression des documents qu'il est le

premier à consulter : il atteint à la vérité par la force de sa syra-

palliie; il a voulu « retrouver celte idée que le moyen âge eut

do lui, refaire son élan, son désir, son ùme, avant de le juger »;

il se fait à lui-même une ârne du moyen âge : de sorte que les

obscurs instincts des masses populaires deviennent, dans sa con-

science d'erudit, une claire notion du rôle de l'Église et du rôle

de la royauté.

Il n'avait pas grand effort à faire pour comprendre la puissance

du christianisme au moyen âge. Il ne croyait pas; il n'était pas

soumis à l'Eglise. Mais il avait l'âme toute religieuse, mystique
môme. En lisant {'Imitation., tout enfant il avait « senti Dieu <> : il

resta toute sa vie un inspiré, et les livres qui parlèrent le plus à

son cœur furent toujours les livres, des voyants et des prophètes,

Vbnilalion, la Bible, les Mémoires de Luther; même il sera tendre

a Mme Guyon. Il avait le sens des symboles, et la grandeur poé-

ti(iue, la plénitude morale du symbolisme chrétien l'ont saisi : à

mesure que la religion du moyen âge se matérialisera, se dessé-

chera, il pleurera cette grande ruine ; il cherchera de tous côtés

les illuminés, les indépendants, les révoltés, qui ont gardé la vue

de ridée et le contact de Dieu : il mettra en eux son amour et sa

joie. Il sera toujours avec les plus effrénés chrétiens.

iMichelet eut la faiblesse de se repentir d'avoir rendu justice au
oalhnlicisme. Il a traité de mirage, d'illusion poétique son tableau

du moyen âge. Il a essa3-é d'y mettre après. coup tout le contraire

de ce qu'il y avait mis d'abord, il a voulu rattraper, il a rétracté

ses jugements '. Son livre se défend contre lui, et nQ se laisse

ni diffamer ni travestir. Heureusement un scrupule d'artiste a

empêché "Michelet de retoucher ses premiers volumes, pour les

imprégner de ses nouvelles idées.

La même année 18 13, où il termine son moyen âge, Michelet

public avec Quinet son livre des Jésuites. C'est fini de sa sereine

1. PréUce de 1869, et Introduction a. la Renausance.
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tictivité de savant. Les passions contemporaines l'ont saisi : l'histo-

rien se surcharge d'un démocrate forcené, qui a les prêtres et

l»^s rois en abomination. Michelet, désormais, se voue à la prédi-

vation démocratique; et pour commencer, laissant là l'histoire de

l'ancienne France, il court à la Révolution. Il en fait la légende

{)lutôt que l'histoire , malgré ses très sérieuses recherches : mau-
dissant, invectivant, embrassant, bénissant, dressant au-dessus

de tous ses ennemis, amis et serviteurs, la sainte figure du peuple,

du peuple idéal, terrible, fécond et généreux comme la Nature,

toujours grand et toujours pur, quoi qu'il fasse.

Lorsqu'il reviendra de là au xvi'' siècle, Michelet se posera

devant les rois, les prêtres et les nobles 'comme un justicier :

Qu'avez-vous fait du peuple? Qu'avez-vous fait pour le peuple? A
chaque individu, à chaque époque, il posera la terrible question,

ayant déjà prononcé la sentence. Il lira dans les textes tout ce qu'il

voudra, avec une subtilité féroce d'inquisiteur; il n'y aura bas-

sesse, ou crime, qu'il ne prête à ceux qu'il n'aime pas. Il expri-

mera aussi des faits tout ce qu'il voudra, par le plus outré, le

plus intempérant symbolisme qu'on puisse voir. Son imagination

dominée par sa foi et ses haines devient une machine à déformer

toute réalité. Son histoire, dès lors, débordant de diffamations et

de calomnies fantaisistes, tournant à l'hallucination délirante, nous

donne à chaque instant l'impression d'être du même ordre que la

Légende des siècAes ou les Châtiments.

Cependant Michelet écrira encore d'admirables pages, toutes

pleines d'idées profondes et suggestives, sur la Renaissance, sur la

Réforme, sur les guerres de religion : il nous donnera en tableaux

merveilleux une vision précise, colorée du xvi° siècle. Puis les

défauts, l'injustice, la folie iront en s'accusant *, jusqu'à ce que
Michelet regagne la Révolution : çà et là, le penseur et le poète,

l'historien de génie se retrouvent. Malgré tout, d'un bout à l'autre,

l'œuvre est étrangement vivante. On a beau se défier, se défendre :

cette passion brûlante vous prend.

Michelet restera surtout comme l'historien du moyen âge : c'est

là la partie vraiment éternelle de son œuvre, où s'équilibrent l'éru-,

dition et l'imagination, où la sensibilité vibrante devient un instru-

ment d'exactitude scientifique. C'est là qu'il a touché le but qu'il

avait fixé à l'histoire ; la résurrection intégrale du pass^. 'ùans cette

partie, il n'y a rien peut^fé"ïïé"prus beau que le tableau du xiv^

et du xv» siècle. Michelet assiste, avec une pitié immense, à la

1. Importance donnée à la santé de François 1"% de Louis XIV, pour l'explication

de la politique française; interprétation du sens historique des œuvres littéraires du
xvïi* siècle {VAmphitryon par exemple), etc.
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naissance du sentiment de la patrie dans l'àme obscure des masses
populaires, pendant l'horrible guerre de Cent Ans; il voit éclore ce

sentiment dans la dévotion chrétienne et monarchique, il le voit

s'incarner dans la douce voyante qui sauve la France, dans Jeanne

d'Arc; et jamais la pieuse lille n'a été mieux comprise que par ce

féroce anticlérical. Les pages qu'il lui consacre, où il analyse les

causes de tout ordre qui ont produit et fait réussir la mission de

Jeanne d'Arc, peuvent être étudiées comme contenant tout le génie

de Michelet.

Dans la dernière période de sa vie, Michelet, chassé du Collège

de France, chassé de ses chères Archives, pour refus de ser-

ment après le coup d'État de 1851, se retire aux environs de

Paris, puis près de Nantes, puis, pour sa santé, près de Gênes.

Là, son àme de poète, plus tendre, plus enthousiaste, plus juvénile

que jamais, s'ouvre à la grande et divine nature, qui toujours, du
reste, avait été la religion de son intelligence, la joie de ses sens.

Il fixe ses impressions, ses visions, ses frissons, ses sugf,'estions

dans des livres étranges, difficiles à classer, souvent délicieux,

VOiseau, VInsecte, la Montagne, la Mer : le lyrisme y déborde, mais

un lyrisme nourri de fortes idées, pénétré de science solide. On
comprendrait moins bien le génie historique de Michelet, si l'on

n'avait vu dans ces ouvrages à quel point la poésie de son style

et ce don d'évocation qui rend ses récits si vivants résultent d'une

communion d'âme avec toutes les manifestations de la vie. Les

descriptions qu'ils renferment, paysages, ou phénomènes natu-

rels, ou bien actes des êtres vivants, nous aident aussi à recon-

naître la singulière acuité de sa vision : son œil reçoit l'impression

des plus fines modifications de la nature sensible, et sa mémoire
les rend en leur fraîcheur première.

La nature, si dure et si immorale au sentiment de beaucoup de

nos contemporains, est pour Michelet une inépuisable source de

joie, de force et de foi : il y renouvelle sa vie morale. Spiritualisée

par lui, elle est la grande consolatrice de son âme délicate; il s'y

plonge, et il revient à l'humanité, avec un espoir plus fort, une

pitié plus large.

Il mêle parfois à ses enseignements une indiscrète physiologie,

une politique ou une philosophie d'apocalypse; il exagère jusqu'à

la dureté les reliefs de son style. Mais il rachète tous ses défauts

par l'ardente virilité, par la générosité foncière des prédications

dont il essaie de fortifier les générations nouvelles. A force de

vibrante et candide sincérité, il est un des rares laïcs à qui il ait

été donné de catéchiser sans ridicule.

On a publié depuis sa mort quelques carnets de notes de voyage,

où les belles descriptions, les fortes émotions ne manquent pas:
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on sait ce que Michelet peut en ce genre. Mais que d'idées! et

quelle rare, large, vive intelligence avait ce romantique enragé!

quelle abondance aussi de remarques prises sur le vif, saisis-

santes de justesse! et comme il apparaît que cet éperdu vision-

naire avait le sens de l'observation, le discernement instantané

des réalités suggestives!

Michelet est un des écrivains de notre siècle qui me semblent

destinés à grandir dans l'avenir, quand dans son œuvre trop riche

on aura fait une part à l'oubli, à la mort : le reste, et un reste

considérable, une l'ois allégé, n'en montera que plus haut.





LIVRE III

LE NATURALISME

1850-1890

CHAPITRE I

PUBLICISTES ET ORATEURS

1. Le mouvement des idées sous le second Empire. Esprit scienti-

fique. Progrès industriel. Luttes politiques. — 2. Publicistes et

journalistes : Veuillot, Paradol, About. — 3. Orateurs politiques :

Thiers, Jules Favre, Gambetta. Évolution de l'éloquence politique.

— 4. Éloquence universitaire : Caro, M. Brunetière. La conférence :

M. Sarcey.

L"essor du naturalisme est le grand fait littéraire qui domine
la seconde moitié du xi.x« siècle ^ Ce mouvement de réaction

contre le romantisme, malgré l'incompatibilité théorique des for-

mules d'art, fut en fait un effort souvent impuissant pour échapper

au romantisme, qui contenait en sa vaste confusion tous les élé-

ments dont la nouvelle école allait s'emparer pour le détruire et

le nier : elle eut beau faire, elle mit quelque chose de lui dans

presque tous ses chefs-d'œuvre.

1. ESQUISSE SOMMAIRE DU MOUVEMENT POLITIQUE ET SOCLVL.

Le développement de la littérature se lie à l'histoire générale

de la société française pendant ces quarante années, et la corres-

pondance est assez facile à saisir. Sans élargir outre mesure le

1. A consulter sur la plupart des écrivains de l'époque contemporaine : J. Lemaître,

les Contemporains, 7 vol. in-16.
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cadre de cette élude, nou3 pouvons, comme pour la période pré-

cédente, tâcher de définir en deux mots le milieu social où se pro-

duit le naturalisme.

Ce qui donne à ce demi-siècle sa physionomie, c'est d'abord la

prédominance du positivisme scientiiique sur la foi reli^'ieuse, en

second lieu la prédominance des intérêts matériels sur les intérêts

moraux, enfin la prédominance des questions politiques sur les

questions sociales.

Il semble que l'influence de Rousseau et de Chateaubriand soit

épuisée : la forme religieuse, enthousiaste, qu'ils avaient rendue
aux âmes, s'efîace. L'Église, par une fausse manœuvre qui lui a

coûté cher, s'était laissé lier aux partis politiques : elle apparais-

sait comme la grande ennemie de la liberté et de l'égalité. L'hos-

tilité à l'Église était le premier principe, la première nécessité de

tout libéralisme. Mais, dans la génération de 1830, beaucoup avaient

séparé le christianisme du catholicisme, et l'on avait vu des répu-

blicains évangéliques, des socialistes épris de Jésus. Ceux qui ne

gardaient aucune attache avec la religion portaient dans le culte

de l'humanité, dans l'amour du progrès même industriel, un
enthousiasme d'apôtres, des dons étranges d'attendrissement sen-

timental et de ravissement mystique. La pensée se réalisait alors

naturellement sous forme de religion :1e chef d'école était un prêtre,

l'École une Église *. Vers 1830, les âmes se dessèchent. Les nouvelles

générations croient à la science — ce sont les hauts esprits; au
succès, au bien-être — c'est le grand nombre. Positivisme scienti-

fique, scepticisme voluptueux, matérialisme pratique, voilà les

formes d'àmc de très inégale valeur que la période où nous
entrons offre le plus souvent.

Le second Empire a été, pour notre malheur, idéaliste dans sa

politique extérieure, sans rêtre d'ailleurs avec suite et clair-

voyance : dans le gouvernement intérieur, il a capté les égoïsmes,

séduit les intérêts, poussé toutes les parties de la nation vers l'exclu-

sive recherche des avantages matériels. De la doctrine saint-simo-

nienne, si large et généreuse à l'origine, l'utopie tombant, il n'pst

guère resté que la forte impulsion donnée à l'activitr industrielle :

du grand rêve humanitaire sort un accroissement prodigieux de

richesse pour les classes moyennes. Le peuple, cependant, le paysan

propriétaire surtout, mais aussi l'ouvrier salarié reçoivent leur part

dans l'accroissement du bien-être universel : mais cette part est si

justement mesurée par un calcul de politique plutôt que par un

1. Religion saiiit-simouienae, ReUgion pusilivisle; Michelel, 0. Sand, P. Leroux,

J. KeyDaud, etc.



PUBLICISTES ET ORATEURS- 1031

é!an de justice ou de charité, que les appétits s'y aiguisent au lieu

de s'y satisfaire, du moins chez l'ouvrier.

L'Empire s'efforçait ainsi de durer : mais son origine lui ren-

dait la chose malaisée. Il eut contre lui tous les partis qui repré-

sentaient les formes antérieures du gouvernement : légitimistes,

orléanistes, républicains. Mais voici la vraie cause de sa fai-

blesse : au lieu qu'en 1830, la victoire du peuple sur la royauté

violatrice de la Charte avait opéré la séparation du libéralisme
" et de la démocratie, en 1851 la restauration du pouvoir personnel

réunit toutes les formes du libéralisme avec la- démocratie dans
une opposition irréconciliable : derrière les défenseurs de la léga-

lité parlementaire se rangèrent les masses populaires des grandes
villes, qui avaient foi encore à la République, au droit, à la

liberté. Ainsi le second Empire fit repasser au premier plan les

questions politiques, et interrompit pour vingt-cinq ou trente ans
en France le progrès des idées socialistes, si violemment déchaînées

de 1830 à 1848. Les revendications sociales s'effacèrent, et pendant
tout le second Empire, l'objet de l'opposition, dans la nation

comme à la Chambre, fut la restauration du régime parlemen-
taire.

Le coup d'État du 2 décembre avait supprimé l'éloquence poli-

tique. Elle reparut peu à peu au Corps Législatif et au Sénat, à
mesure que le droit de discussion, le droit d'interpellation, la

publicité des débats furent rétablis. De 1860 à 1870, les orateurs

des partis coalisés pour l'opposition ne donnèrent pas de répit aux
ministres de l'Empire, qui n'avaient pas pour eux la supériorité

du talent. Exploitant avec une passion adroite toutes les fautes,

toutes les iniquités, toutes les incohérences de la politique exté-

rieure et intérieure du gouvernement, ils ne lui laissèrent d'autre

soutien que l'intérêt de la masse rurale, à qui l'Empire paraissait

une garantie de paix et de bien-être.

L'Empire renversé, la lutte fut entre les partis, monarchistes
contre républicains d'abord, et « cléricaux » contre « anticléri-

caux ». Puis l'écrasement des partis monarchiques, la retraite de
l'Eglise hors du chara,p de bataille politique, donnèrent au régime
républicain une assiette solide : mais au lendemain de la victoire

s'est produit, comme on pouvait s'y attendre, la dislocation de la

majorité. Derrière les rivalités politiques et les divisions parlemen-
taires, une séparation plus grave s'est faite, celle du libéralisme bour-
geois et de la démocratie socialiste. La situation redevient, sous la

troisième république, ce qu'elle était sous la monarchie de Juillet,

avec cette différence que le socialisme, grâce au suffrage universel,

n'est plus seulement dans la rue, mais à la Chambre. Dès lors, la

politique repasse au second plan. Une guerre sociale s'ouvre, et ce
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que les uns défendent, ce que les autres attaquent, c'est la pro-

priété, base et symbole à la fois de tout l'ordre établi. ,

Il s'en faut, encore ici, que tous les directeurs de ces divers

mouvements aient droit de (i^urer dans une histoire littéraire : elle

ne doit tenir compte que de quelques hommes, qui ne sont pas

toujours les plus grands par la pensée ou les actes.

2. PUBLICISTES ET JOURNALISTES.

La presse du second Empire, soumise à un dur ré{,'ime de cen-

sure, d'amendes et de procès, nous offre trois remarquables tem-

péraments d'écrivains : Veuillot, Prévost-Paradol, About.

Louis Veuillot ' , d'ori<;ine populaire, et qui se cultiva sans s'éloigner

du peuple, homme de volonté forte et d'ardente charité, devint

catholique en visitant Rome : le catholicisme lui apparut comme
l'unique croyance où les misérables pouvaient se consoler, comme
l'unique autorité qui devait guérir les misères. Rédacteur (1843), puis

directeur (1848) de VUnivers, il se fit le serviteur de l'Église catho-

lique, serviteur sans défaillance et sans complaisance, impérieux

aux amis, injurieux aux adversaires. Il fit une rude guerre à l'Uni-

versité, foyer d'athéisme et de corruption, aux études classiques, à

tous les libéralismes, à toutes les libres pensées, ne séparant pas

les modérés des révolutionnaires, ni les spiritualistes des matéria-

listes; il fit la police de l'Église française, interdit par Dupanloup,

appelant à Pie IX, défendant le pouvoir temporel, poursuivant

l'extermination du gallicanisme, lançant l'anathème et l'invective

contre tous ceux qui contestaient l'infaillibilité du pape. Ce fut un

superbe pamphlétaire, dont l'absolu désintéressement, l'humilité

profonde, mirent à l'aise le tempérament; écrivain puissant, nourri

des grands maîtres, au commerce desquels il a développé son ori-

ginalité, ayant une rare intelligence littéraire, il a écrit des pages

qui vivront par la vivacité mordante de l'esprit ou par l'éclat vio-

lent de la passion.

Prévost-Paradol*, normalien, esprit brillant, inquiet, ambitieux,

1. Biographie : Veuillot (1813-1883), fils d'un ouvrier tonnelier, travailla d'abord

dans les journaux de province, et fut un moment secrétaire du maréchal Bugeaud
(IS'i?). Sa conversion date de 1838. L'Univers fut suspendu de 1861 à 1867. —
Éditions : Soc. générale de librairie catholique, Paris et Bruxelles, in-8 et in-1'2. Je

citerai : les Odeurs de Paris (1866), 1 vol. in-12; Home pendant le concile, 2 vol. in-8;

les Libres penseurs, 1 vol. in-1?; Dialoijues socialistes (l'Esclave Vindex, 1849), 1 vol.

in-12; Historiettes et fantaisies, 1 vol. in-12; Molière et Bourdaloue (1877), in-12, etc.

Correspondance, 6 vol. in-8. — A oonsalter : J. Lemaitre, les Contemporains, 6' série,

1896, in-16.

2. Biographie : Prévost-Paradol (1829-1870), sort de l'École Normale en 1851. In
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entre aux Débats en 1856 : là, et dans le Courrier du Dimanche, il

harcela l'Empire autoritaire de son ironie hautaine, plus désagréable

aux gouvernants que dangereuse aux gouvernements, si ce n'est

qu'elle tournait l'opposition politique en volupté intellectuelle,

chose toujours de conséquence en France. Il est le plus remar-
quable de tous ces libéraux, sortis des écoles, qui combattirent par

la presse le régime impérial en attendant que la tribune leur fût

rouverte. Paradol donna en 1868 un livre de la France nouvelle qui

fit grand bruit : il y disait, avec une précision poignante de clair-

voyance, la désorganisation et la faiblesse militaire de la France
impériale, le contlit prochain et redoutable de la France et de

l'Allemagne; mais il voyait aussi, avec une douleur non moins
profonde ', le mouvement démocratique qui emportait les masses,

les aspirations égalitaires qui ne représentaient pour lui qu'une
terrifiante anarchie. Paradol, qui ne put être député, était un
pur parlementaire : le salut était pour lui dans certaines formes
constitutionnelles. Lorsque l'Empire s'en revêtit, les instincts con-

servateurs de Paradol, étouiïant ses défiances patriotiques, le ral-

lièrent au régime qu'il avait ruiné, à la veille des désastres qu'il

, avait prédits, et auxquels il ne survécut pas.

Un autre normalien, tout voltairien d'esprit et de style, conteur
exquis et charmant causeur, d'intelligence plus agile que forte, et

' plus en surface qu'en profondeur, impertinent, tapageur et gamin,
Edmond About ^, fut un indépendant agréable à l'Empire, qui le

protégea, le décora : il y avait un point pourtant sur lequel About

de ses articles fait supprimer le Courrier du Dimanche en 1866. Il accepta le poste
de ministre de France à Washington. 11 se tua en juillet 1870 : de tout temps il

avait, me dit-on, considéré le suicide comme un moyen de sortir des situations

sans issue.

Editions : Du rôle de la famille dans l'éducation, 1857, in-8; les Anciens Partis,

1860, in-8; Quelques Pages d'histoire contemporaine, 4 séries, in-18, 1863-66; Etudes
sur les moralistes français, 1864, in-18 ; la France nouvelle, 1868, in-18.

A consulter : O. Gréard, Lettres de P.-P., in-16, 1894.

1. Il en voulait aussi à l'empereur et à ses gens de tenir le pouvoir et l'argent,

c.-à-d. la source des jouissances.

2. Biographie : E. About (18'2S-1885), Lorrain, au sortir de l'École Normale alla à l'École

d'Athènes, d'où il a rapporté cette satire plus amusante que juste ou charitable, la

Grèce contemporaine (1855). Pour Tb/Za (1855), il fut violemment accusé de plagiat.

Il eut au théâtre des chutes éclatantes : Guillery, au Théâtre-Français (1856), et sur-

"Ut Gaëtana, à l'Odéon (1862). Il écrivit au Figaro, au Moniteur, à l'Opinion Natio-
ile, au Gaulois. Après la guerre, il fonda le XIX^ s/èc/e, journal républicain.

Éditions : Romans et nouvelles : Tolla, Hachette, in-16; Mariages de Paris (1856),

1-16; le Roi des Montagnes (1856), in-16; Trente et Quarante (1858), in-16; l'Homme
• ' l'oreille cassée (1861), in-16; le Nez d'un notaire (1862), in-16; les Mariages de

province (1868), in-16. — Pamphlets et articles de journaux : la Question romaine,

Bruxelles, gr. in-8, éd. française 1861 ; Rome contemporaine (1860), in-8; leXIX" siè-

cle, publ. p. J. Reinach. — Divers : Alsace (1871-72,, in-16.



1034 LE NATURALISME.

ne transigeait pas, c'était la question religieuse; il représentait

l'opinion anticléricale dans le parti bonapartiste, et il combattit

toujours vivement le gouvernement lorsqu'il voulut se servir de

l'Église ou parut la servir. La guerre de 1870 fil de cet Alsacien un
républicain : il se jeta alors avec passion dans le journalisme, où

il n'avait été jusque-là qu'amateur. Mêlant ensemble républica-

nisme, anticléricalisme et patriotisme, il écrivit de brillants arti-

cles, où tout l'esprit, toute la sincérité de l'écrivain ne masquent
pas certaine maigreur ou étroitesse de la pensée, depuis que l'ac-

liialité ne les soutient plus.

Depuis 1870, la presse, débarrassée de toutes les entraves, s'esl

transformée. Rien n'y maintenait plus certains mérites de style que

la présence d'un pouvoir fort, dont il fallait tromper la sévérilé ou

humilier la brutalité. Mais surtout le beau temps du journalisme

littéraire semble passé* : l'information prime l'invention.

3. LES ORATEURS POLITIQUES.

Dans le grand nombre des orateurs et des hommes d'État qui

soutinrent à la tribune les croyances ou les intérêts de leurs partis *,

il faut distinguer trois hommes, comme représentant les formes

supérieures de l'éloquence politique : Thiers, Jules Favre et

Gambetta.
Thiers ^ doit beaucoup au second Empire. Par sa politique et par

sa chute, l'Empire fournit à Thiers la plus belle situation que jamais

homme d'Etat puisse rêver : celle où tous les intérêts personnels

coïncident avec le bien public et le devoir patriotique, celle où il

suffit de s'oublier pour s'élever, de penser à soi pour bien mériter

de tous. Tout ce qu'il y avait de petit, d'étroit, d'égoïste dans

Thiers disparut par le bénéfice des circonstances; et il faut dire

qu'il ne leur faillit point. Il saisit de toute son intelligence, de tout

son cœur le rôle qui lui était présenté; et tout en lui, défauts et

qualités, y servit. A la clarté de sa parole s'évanouissaient les

1. Juijempnl un peu sévère cl pronostic trop sombre, du moins pour la période

de 1870 à 1009 : les noms de Clemenceau et de Jaurès, de Drumont et de Barrés,

suffiront à avertir qu'il faut ici une correction. Cependant il est réel que la place du
journalisme littéraire se réduit de plus on plus {ff éd.).

'2. M. E. lloulier. ministre d'Étal di; 1863 à 1869; et dans l'opposition, MM. E. Pi-

card, J. Simon, Ollivier : ce dernier rallié à l'Kmpire à la fin de 18ti0. Depuis 18"0.

M.M. de Broglie, de Mun, à droite; MM. liufaure. J. Simon. J. Ferry, Cliallemel-

Laoour, Ribot, a gauche, etc. — A consulter : J. Keiuach, le Concione* français,

1894, in-16.

3. Cf. p. 921. — Thiers redevint député en 1863.
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budgets, se découvraient les fautes politiques de l'Empire. Son

expérience diplomatique, ses prétentions militaires, son réel

patriotisme lui faisaient dénoncer dès 18G4 l'imprudence d'un gou-

vernement qui laissait grandir la Prusse et n'avait pas d'armée.

Jusqu'en 1870 il ne cessa de prophétiser sans être cru. Après le

désastre, il lui suffit de s'attacher à sa place, pour réduire à l'im-

puissance les minorités monarchiques; il lui suffit de rester le

président de la République, pour fonder la république : quand il

se retira (le 24 mai 1873), il était trop tard, l'heure d'une restau-

ration avait passé. Dans ce rôle encore, il fut admirable de sou-

plesse, de netteté d'esprit, d'éloquence dans toutes les occasions

qu'il eut de parler ou d'écrire.

Jules Favre S Lyonnais, républicain dès 1830, avocat des procès

politiques de la monarchie de Juillet, démocrate un peu incohé-

rent dans la seconde République, défenseur d'Orsini -, rentra au
Corps légistatif en 1858. Orateur ardent, parlant une belle langue,

étoffée, ample, ferme, correcte, il fut le chef de l'opposition. La
déconsidération profonde que la lointaine expédition du Mexique
jeta sur le gouvernement, est due en grande partie à l'éloquence

passionnée de Jules Favre, qui pendant quatre sessions ne laissa

passer aucune faute, aucun scandale de cette malheureuse entre-

prise. Chrétien, mystique, sentimental, il laissait parfois déborder
dans son éloquence des effusions un peu troubles; il n'évitait pas

toujours la déclamation ni le pathos, lorsqu'il se laissait aller à son

émotion. Ce grand orateur fut dix ans dans le Parlement de la

troisième République, sans éclat, sans crédit, sans récompense.
Un procès politique fit connaître Gambetta* tout à la fin de l'Em-

pire; c'était un fougueux Méridional, à la parole éclatante et large,

très avisé, très intelligent, très maître de sa volonté, capable de
voir plus haut que les intérêts et les haines de parti : un véritable

homme d'État. Je laisse son grand rôle dans la guerre de 1870 :

l'orateur seul nous appartient. Il disciplina le parti républicain, en
calma les impatiences, lui imposa la confiance en M. Thiers. Il

1. Biographie : Jules Favre appartint au barreau de Lyon de 1831 à 1836. De 1848

à 1851, il vota tantôt avec la droite, tantôt avec la gauche. Député de Paris en 1858,

de Lyon en 1863 (élu aussi à Paris), de Paris en 1869. Membre du gouvernement de la

Défense Nationale en 1870. Il meurt en 1880, sénateur. — Editions : Discours parle-

mentaires, 4 vol. in-8, 1881 ; Plaidoyers politiques et judiciaires, in-8, 1882, Pion
et C'«.

2. Italien, qui avait jeté une bombe sous la voiture de l'empereur.

3. Biograpliie : Léon Gambetta (1838-1882), de Caliors, plaide eu 1868 pour Deles-

cluze; élu député en 1869 à Paris et à Marseille. Membre du gouvernement de la

Défense Nationale en 1870, chef de la délégation de Tours. Président du conseil en
1881. — Éditions : Discours et plaidoyers politiques, Charpentier, 11 vol. in-8,

1881-85. P. B. Gheusi, Gambetta par Gambetta {Lettres), 1909.
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classait les problèmes, les réformes, marquant toujours un but

principal, mais ne fixant jamais de terme où l'on n'aurait plus

rien à faire : il voulait que le progrès de la démocratie se fit par

un mouvement régulier et continu. Sa hauteur d'esprit et son

patriotisme lui représenlaient l'union morale des Français comme
un objet désirable; déposant les rancunes après la victoire de ses

principes, il ne voulait pas retenir indéfiniment les mots d'ordre

et les moyens de combat qu'imposaient les nécessités provisoires

de la politique. Mais c'étaient là de trop grandes vues. On ne le

laissa pas gouverner; et quand il fut mort, on revint peu à peu

aux idées ))0ur lesquelles on avait renversé son ministère. Quel

malheur qu'avec cette éloquence puissante, cette pensée forte et

généreuse, Gambetta parle une mauvaise langue, trouble, incor-

recte, abondante en jargon! On souffre dès aujourd'hui à le lire;

et pourtant, si médiocre que soit la forme, le mouvement y est

encore, parfois la flamme.

Entre 1880 et 1890 semble s'être achevée une évolution de

l'éloquence politique, dont le .commencement remonte presque

aux débuts du régime parlementaire. Ce qui maintient et pro-

duit la grande, la retentissanle éloquence, ce sont les luttes

de principes, les questions universelles : à mesure que les intéf-éts

deviennent plus nombreux et plus pressants, l'orateur est sollicité

à devenir un homme d'affaires, capable surtout d'exposer claire-

ment, de discuter précisément, sans bruyants éclats, sans gestes

violents, qui troublent l'intelligence et distraient l'attention. En
même temps, le goût littéraire évoluait en tout vers la simplicité •,

vers la familiarité, parfois même le débraillé : la causerie sans-

façon s'est introduite à la tribune; insensiblement les magnifi-

ques rhéteurs se sont démodés, ont paru un peu ridicules. L'élo-

quence a semblé devenir une chose d'un autre âge. Je me demande,

toutefois, si elle n'aura pas sa revanche, et bientôt : depuis

1878 ou 1880, on s'est battu plutôt pour des intérêts que pour

des principes; mais voici que, de nouveau, deux conceptions

générales de l'ordre social sont en présence. Il y a là une abon-

dante matière de grande éloquence, si les hommes se rencontrent :

et quelques expériences récentes nous invitent à douter que, chez

nous, le dégoût du développement oratoire soit profond et défi-

nitif-.

1. Entendez le dédain de» ornements : mais cette simplicité moins parée est sou-

vent plus compliquée.

2. Waldeck-Roussenu, Millcrand, Briand, Jaurès : celui-ci plus ample, plus

cicérouien, ii la fois plus poète, plus philosophe et plus rhéteur, les autres, de

forme plus simple et plus pratique, plus hommes d'action et hommes d'affaires

(//• éd.).
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4. ORATEURS UNIVERSITAIRES ET CONFERENCIERS LITTERAIRES.

J'ai parlé précédemment, pour n'y pas revenir, de l'éloquence

religieuse : l'orientation nouvelle de l'Église, dans notre société, n'a

pas encore eu le temps de donner des résultats littéraires, que
peut-être elle donnera bientôt.

L'éloquence judiciaire, comme toujours, se subordonne à l'élo-

quence parlementaire. Les grands avocats sont d'ordinaire les

meneurs des Chambres; les grands procès sont des affaires poli-

tiques *. Au reste, l'éloquence du barreau échappe de plus en plus

à la httérature : elle se place ou bien hors de l'art, par la con-

troverse juridique, ou au-dessous de l'art, par les gros effets 2.

Reste l'éloquence d'enseignement. La période qui nous occupe

n"a pas l'éclat de la précédente. L'esprit scientifique, ici encore,

est victorieux, aux dépens du talent oratoire : le dédain de l'élo-

quence est sensible chez Taine et Renan; celui-ci même donne un
sens défavorable aux mots littérateur et littérature. La mode n'est

plus aux amples expositions qui émerveillent un auditoire nom-
breux, peut-être incompétent. Après l'inertie que l'Empire a favo-

risée, l'activité, le travail reprennent, mais les maîtres s'enferment

dans leurs laboratoires avec quelques élèves. La tradition des

cours publics est reprise avec éclat par Caro ^; elle parait si loin-

taine, que son succès étonne, scandalise, et permet de le couvrir

de ridicule.

C'était pourtant un homme de réelle valeur, instruit, intelligent,

d'une rare probité intellectuelle, plus apte à expliquer les systèmes

qu'à les réfuter, et ne dissimulant rien des doctrines qu'il ne
réussissait pas à détruire : il avait la parole un peu trop ronde et

fleurie, élégante et chaude. Ses dons d'orateur lui tirent la répu-

tation de ne point penser.

Dans ces dernières années *, un orateur puissant s'est révélé en

1. Jules Favre (procès d'Orsini); Gambetta (procès de Delesoluzo) ; avec eux, Du-
faure.

2. M. Raymond Poincaré a trouvé ce jugement sévère. Il a cru que je reprochais

h l'éloquence du barreau de se faire plus simple et plus familière. C'est le reproche
contraire que je voulais lui faire : elle demeure trop souvent encore empêtrée dans
une rhétorique tapageuse et banale. Il est vrai que M. Poincaré lui-même, et

quelques-uns de ses confrères (Waldeck-Rousseau, Millerand), ont donné l'exemple

au Palais d'une éloquence moins ornée et plus réelle : je souhaite qu'ils 'trouvent

l)eaucoup d'imitateurs (II' éd.).

3. E.-M. Caro (18-26-1887), professeur à la Faculté des Lettres de Paris en 1S64. —
Éditions : Œuvres, Hachette, 17 vol. in-16 {Études morales sur le temps présent,
•2 vol.; l'Idée de Dieu et ses nouveaux critiques, I vol.; le Pessimisme au A/A'« s.,

I vol. ; le Matérialisme et la science, \ vol.; M. Littré et le positivisme, 1 vol., etc.).

4. Depuis 1891.
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M. Brunetière, dont la sévère méthode, le rigoureux enchaînement

(le doctrine ont fortement saisi le public : sans nulle concession à

la frivolité des auditeurs, il les gagne par l'ardente conviction que

son action, sa voix, toute sa personne dégagent.

A l'éloquence universitaire doit s'annexer une autre forme de la

parole publique qui s'est développée surtout depuis vingt-cinq ans.

Je veux parler de la conférence. Littéraires, politiques, écono-

miques, scientifiques, anecdotiques, humoristiques, quelles confé-

rences n'a-t-on pas eues depuis 1870? Tout le monde s'}' est mis :

avocats, professeurs, députés, comédiens, femmes. Kt chaque

conférencier y a porté la distinction ou la médiocrité qui lui

appartenait dans l'exercice de ses fonctions ordinaires. Je ne vois

qu'un homme à signaler, qui vraiment a fait de la conférence autre

chose qu'un discours ou une lecture, et s'y est créé une forme

originale de parole. C'est M. Sarcey '. Comment définir ses con-

férences? Est-ce de l'éloquence? est-ce du théâtre? Je ne sais trop.

Ne pourrait-on pas dire qu'il a inventé une variété de monologue^

le monologue à sujet littéraire, joué par l'auteur? Il est certain

que ni les idées — et il y en a beaucoup — ni l'esprit — et il y
en a plus encore — ni tous les dons du critique, de l'écrivain,

de l'orateur même, ne suffisent à expliquer le plaisir complexe

et complet que donne, à la foule comme aux délicats, M. Sarcey

mettant en scène les idées de M. Sarcey sur Corneille ou sur

Racine.

1. Francisque Sarcey (1808-1899), sorti de l'Éoole Normale en 1851, professeur de

1851 à 1858, puis journaliste, chargé de la critique dramatique au Temps depuis 1867,

se fit remarquer par ses conférences dès les dernières années de l'Empire. — Édl-

',ion3 : Souvenirs de jeunesse, in-16, 1884; Comment je devins conférencier, in-16
;

Quarante ans de tln'dtre, t. I, 1900 (série complète en 7 'volumes).



CHAPITRE II

LA CRITIQUE

Vinet, Schérer. — 1. Sainte-Beuve; la critique biographique L'histoire

naturelle des esprits. Réalisme psychologique des Lundis et de l'His-

toire de Port-Royal.— 2. Taine ; la psychologie scientifique. Influence

de sa doctrine. Déterminisme littéraire : la race, le milieu, le

moment. Principes de l'imilalion artistique de la nature; prin-

cipes de la classification des œuvres. Caractères généraux de l'œu-

vre de Taine. — 3. Fromentin : la critique d'art fondée sur le

métier; définition mais non détermination de l'individualité.

La critique, dans la seconde moitié du xix*' siècle, a exercé une

très forte action sur la création littéraire. C'est qu'elle n'offrait

plus aux écrivains un idéal absolu, un « canon » de beauté, sur lequel

ils devaient « patronner « leurs œuvres : elle était comme le canal

qui amenait en leur conscience les résultats, les hypothèses ou

les méthodes de l'histoire, de la philosophie, de la science. La
direction de l'esprit public n'appartenait plus à la littérature, qui

demandait à la critique les moyens de se mettre en harmonie
avec les besoins nouveaux des intelligences.

La première partie du siècle appartient à Villemain S qui met
à répreuve les idées de Mme de Staël, et aux théoriciens du

romantisme, qui, plus "ou moins confusément, expliquent ou justi-

fient la révolution accomplie dans les œuvres. Le plus avisé, le

plus fin de ces apologistes fut Sainte-Beuve, qui, comme je l'ai dit

plus haut, joua aux classiques le bon tour de leur escamoter la

poésie du xvi® siècle qu'ils avaient eu le tort d'oublier, pour la

donner aux romantiques désireux de se créer une tradition et

des ancêtres. C'est Sainte-Beuve que nous retrouvons, d'abord

1. CI. p. 926.
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dans la période qui nous occupe : de 1840 à 1865 environ, il est

le maître incontesté de la critique. "^ ~
"

Mais Je dois^iivantde me tourner vers lui, nommer deux hommes
de grand talent, qui sont en dehors du courant principal des
idées littéraires, et que pourtant l'on ne saurait oublier. A. Vinet ',

un Suisse, un protestant, a mêlé de fortes préoccupations morales

à l'étude des œuvres littéraires : esprit grave, solide, ingénieux,

fécond en idées et en vues sur toutes les parties de notre littéra-

ture qui posent le problème moral ou religieux. E. Schérer ', enfin,

d'origine suisse aussi, protestant aussi, mais protestant libéré,

critique subtil et hardi, théologien devenu philosophe, très au
courant des choses d'Angleterre et d'Allemagne, a ainsi exercé

une réelle, bien que restreinte, influence*.

1. SAINTE-BEUVE.

Une puissance de création médiocre; un peu de jalousie, de

malignité à l'égard des grands contemporains, où l'on sent un
dépit de n'avoir pas percé soi-même au premier rang; un excès

de sévérité pour les vaincus du combat politique qui ne sont pas

satisfaits de leur défaite, une insistance à les convertir, où le jour-

naliste payé et protégé par le pouvoir, se découvre trop, et qui

fait que des Lundis, à les lire tout d'une suite, émane un déplaisant

parfum d'officiosité; certain goût de commérages et d'investigations

scabreuses, où Ton devine que, sous préte'xte d'exactitude histo-

rique, se satisfait une imagination inapaisée de vieux libertin : voilà

le mal qu'on peut dire de Sainte-Beuve *. C'est, au reste, l'intelli-

1. Alexandre Vinet (1797-1847) professa à Bâle, puis à Lausanne. — Édition! :

Histoire de la litt. fr. au xviii» s., 2 vol. in-8, 1853 ; Etudes sur B. Pascal, 1848, in-8
;

Moralistes des xvi' et xvii* s., 18 i9, in-8.

2. Edmond Schérer (1815-1889), né à Paris, étudia en Angleterre et à Strasbourg,

professa l'exégcse religieuse à Genève, et donna sa démission en 1850. — Éditions :

JUélani/es d'histoire religieuse, in-18; Études sur la litt. contemporaine, 9 vol. in-18;

Diderot, 1881; Melchior Grimm, Calmann-Lévy, in-8, 1887.

3. 11 faudrait nommer Barbey d'Aurevilly (180S-18S9), romancier et critique qui

demeura jusqu'à la fin un romantique forcené : contourné el prétentieux, avec cola

souvent puissant ol incisif dans son si vie, imaginalif cfTrénénient par nature et par

parti pris, passionné dans sa critique que ses sympathies et ses aversions gouvernent,

et pourtant ayant le flair artistique, l'intelligence des beautés originales; mélange

singulier de dandysme, de mysticisme, ilc manie littéraire et de vrai talent. — Éditions :

Une vieille mnitreisn, 1851. Le Clionlier Des Touches, 18(îi. Les iruvres el les

hommes, 1861. — A consulter : C. Grelo, [iarbeij d'Aurevilly, sa vie et son ceu\Te,

1907. K. Clcrsjet, Barbey d'Aurevilly, 1900 {II' éd.).

•4. Biographie : Aug. Sainte-Beuve (180i-1869), né à Boulogne-sur-Mer, étudia la

médecine, puis se lia avec les romantiques, et fit paraître, en 1858, son Tableau de la

poésie au xvi's. (éd. nouvelle, 1843). Il donna ses Poésies de Joseph Delorme (1829)
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gence la plus fine, la plus souple, la plus curieuse, la plus » soup-

çonneuse » de problèmes et de difficultés, qui ait jamais été appli-

quée à la critique.

Très agile et très mobile, Sainte-Beuve a traversé tous les

milieux, romantisme chrétien, xvni^ siècle sceptique, sciences

médicales, saint-simonisme : rien ne l'arrête; dès qu'il a compris,

il échappe. Les impuissances de l'auteur servent au développement

du critique : il essaie le roman et la poésie, de façon à connaître

le métier. Il n'est d'aucune spécialité, d'aucune école, d'aucune

église. Ce voluptueux matérialiste parle gravement, dévotement du
jansénisme. Son esprit est plus compréhensif que toute doctrine :

il ne veut que comprendre et expliquer; et comprendre, pour lui,

c'est aimer; expliquer, c'est justifier. Il n'est guère capable de

tenir rigueur à ce qui exerce son intelligence.

Malgré ses allures de dilettante, il a couvert sa curiosité d'une

intention de philosophie et de science. II semble, d'abord, qu'il

continue l'œuvre de Villemain, qui avait été de réduire la critique

littéraire à l'histoire. Villemain, largement, un peu lâchement, en

orateur, avait établi les relations de quelques grands mouvements
littéraires aux faits sociaux correspondants : Sainte-Beuve pousse

plus loin, cherche des correspondances plus fines, des détermi-

nations plus rigoureuses. Villemain traçait les lignes générales,

les grandes directions d'une vaste période : il laissait flotter dans

ces larges cadres les individus, de qui émanent immédiatement
les œuvres. Sainte-Beuve s'attache aux individus : et par là il

introduit d'abord une relativité plus grande dans la critique. Il

cherche, dans l'œuvre littéraire, l'expression, non plus d'une

société, mais d'un tempérament : tous ses jugements sur les livres

sont des jugements sur les hommes. Il remet cet homme sur pied,

el ses Consolations (1830), fut un moment sainl-simonien sous l'influence de Pierre

Leroux, puis, après avoir défea-du l'irréligion du xviii» s., subit l'influence de Lamennais

et de l'abbé Gerbet. En 1834 parut le roman de Volupté. D'un cours fait en 1837 à

Lausanne sortit VHistoire de Port-Royal (1840-1860); d'un cours professé à Lioge en

1848, l'ouvrage intitulé Chateaubriand et son groupe littéraire (1860). Professeur

au Collège de France, puis à l'Ecole Normale, il fut nommé sénateur en 1865. 11 avait

dès 1829 commencé à fair^ des Portraits littéraires : en 1850, il entreprit dans le

Constitutionnel la série des" Causeries du lundi; il passa ensuite au Moniteur et au

f-mps. — Éditions : Port-Royal (3" éd., 1866), 5« éd., Hachette, 1888-91, 7 vol. in-lS;

l'ocsif au XVP s., 1 vol. in-18, Charpentier; Portraits contemporains, 1846, nouv.
>ri., Calmann-Lévy, 5 vol. in-12, 1870-71

; Causeries du lundi, Garnier, 15 vol. in-18,

1857-62; Table, 1881, in-8 ; Premiers Lundis, 1875, 3 vol. in-18, Calmann-Lévy;
A''ouvfaux Lundis, 10 vol. in-18, C.-Lévy, 1863-72; Correspondance, C.-Lévy, 2 vol.

in-12, 1877-78; Nouv. Corr. 1880, in-12; Lettres à la princesse, 1873, in-18; Sainte-

Beuve inconnu, par le vicomte Spoelberch deLovenjoul, 1901. — A consulter : Levai-

lois, Sainte-Beuve, 1872. Nicolardot, Confession de Sainte-Beuve, 1882. Brune-
tière, évolution de la critique, 8' leçon ; E. Faguel, Politiques et Moralistes, 3« série.
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ea pleine réalité, il le rattache par tous les cotés à la terre, selon

son expression; il suit dans son origine, dans son éducation, dans

ses fréquentations, dans toute sa vie intime et domestique, la

formation, les agrandissements, les abaissements du caractère et

de l'esprit. A la fin de ces minutieuses enqui^tes, l'homme, et par

l'homme le livre, se trouve relié à quelque courant connu et

défini de la civilisation générale.

Mais l'histoire n'est pas, pour Sainte-Beuve, le terme ou le but

de la critique : il a la prétention d'être un philosophe, un savant;

il cherche des lois générales. Il donne ses études sur les individus

pour une « série d'expériences » qui forment « un long cours de

physiologie morale ». Il se piquait de faire « l'histoire naturelle

des esprits ». Il pensait qu'il y a des familles d'esprits, comme
en histoire naturelle il y a des races et des variétés. Mais on

ne voit pas que Sainte-Beuve ait constitué ces familles d'esprits :

il a poursuivi partout l'individualité, en ce qu'elle a de plus

distinct. Je ne lui en ferai pas un reproche; mais cette méthode

est juste le contraire de la science.

En réalité, Sainte-Beuve, se couvrant de quelque dessein scien-

tifique, a poursuivi son plaisir. Et ce plaisir, c'était le spectacle

de l'individu vivant. Il n'y a pas tant à raffiner sur son cas : c'est

un homme que le jeu des réalités morales a prodigieusement inté-

ressé. Regardez les deux grandes masses qui constituent son

œuvre : les Lundis et VHistoire de Port-Royal. Ces Lundis sont une

incohérente collection d'àmes individuelles : Sainte-Beuve ne

s'emprisonne pas dans la littérature; il suffit qu'un homme ou

une femme ait écrit quelques lettres, quelques lignes, pour lui

appartenir : le général Joubert aussi bien que Gœthe, et Marie

Stuart avec Mlle de Scudéry; généraux, ministres, gens de lettres

et gens du monde, français, anglais, allemands, toutes sortes d'in-

dividus l'arrêtent; il extrait de leurs accidents biographiques

toutes les particularités psychologiques et physiologi(iues qui les

définissent en leur unique caractère. L'admirable Port-Royal, où

revit toute une partie de la société française du xvn» siècle, où se

dessine une des grandes forces qui aient agi sur la littérature de ce

temps, ce Port-Royal est surtout un chef-d'œuvre de restitution

psychologique. Dans l'identité de la doctrine janséniste, Sainte-

Beuve suit l'irréductible distinction des tempéraments, marque

les formes et les valeurs très diverses qu'ils ont imprimées aux

communes idées : au bout du livre, on a moins retenu l'évolution

du jansénisme que des physionomies de jansénistes. L'auteur

nous a présenté un groupe historique, nullement une espèce

morale : il y a là autant d'espèces que d'individus.

Sainte-Beuve a donné — rien de plus, rien de moins — d'éton-
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nantes biographies d'àraes. Sa critique est purement réaliste,

d'une grande valeur artistique, par l'expression des caractères

individuels, d'une insignifiante portée scientifique, parce qu'il n'y

a pas de science de l'individu.

2. TAINE.

Hippolyte Taine ' a été le théoricien du naturalisme, et en général

de la littérature à intentions ou prétentions scientifiques. Son
influence, depuis 1865 environ, a été immense. Son œuvre se dis-

tribue en trois masses principales : philosophie, critique, histoire.

Le livre de ['Intelligence parut en 1870 : il y avait vingt ans que
Taine l'avait dans la pensée. C'est un puissant eiïort pour faire de

la psychologie une science, dans toute la rigueur du mot. Je n'ai

pas à discuter ni même à exposer la valeur philosophique de ce

système original, où Taine, utilisant et dépassant certaines théories

de Condillac et des philosophes anglais contemporains, Stuart Mill,

Bain, Spencer, réduisait l'esprit à être « un flux et un faisceau de

sensations et d'impulsions, qui, vus par une autre face, sont aussi

un flux et un faisceau de vibrations nerveuses ^ », faisait de la

faculté d'abstraction l'unique faculté qui distingue l'intelligence

humaine de l'intelligence des animaux, et engendrait toutes les

idées, l'idée même du moi, par une série d'opérations d'abs-

traction. Je ne veux ici qu'indiquer les points saillants ou simple-

ment apparents qui saisirent l'attention des littérateurs, des artis-

tes, du public cultivé, et par lesquels, à l'exclusion du reste ou à

peu près, s'exerça l'influence du système hors de la philosophie.

La méthode d'abord, sévèrement expérimentale : « de tout petits

faits bien choisis, importants, significatifs, amplement circonstan-

ciés et minutieusement notés, voilà aujourd'hui la matière de toute

science ^ ». Et voilà l'origine du document humain : de là les

1. Biographie : H. Taine (1828-1893), né à Vouziers, entre à l'École Normale en 1848,

professe peu de temps, étant très suspect pour ses opinions philosophiques. Outre

les ouvrages que je nomme ci-dessous, il a écrit son Voyage aux Pyrénées (1855),

ses études sur les Philosophes français du xix' siècle (1855-56), sa Vie et opinions de
Thomas Graindorge (18G3-65), ses Notes sur l'Angleterre {ISI-}).

Éditions : Hachette, in-18 : De l'Intelligence, 2 vol ; Histoire de la Littérature

anglaise, 5 vol. ; Philosophie de l'art, 2 vol. ; Essais de critique et d'histoire, 1 vol.
;

Nouveaux Essais, 1 vol. ; Origines de la France contemporaine, 1 vol. in-8 [Ancien
Régime, 1 vol. ; Révolution, 3 vol. ; Empire, 2 vol.); Derniers Essais, 1894; Carnets
de voyage, 1896. — A consulter : F. Brunelière, Evolution de la critique, 9° leçon

;

G. Monod, Renan, Taine, Michelet, 1894, in-18 ; Am. de Margerie, H. Taine, Paris, 1894,

in-8; E. Giraud, Essai sur Taine, son œuvre et non influehce, 1901 ; E. Faguet, Poli-

tiquet et Moraliste», 3"= série ; Aulard, Taine historien de la Révolution française, 1907.

2. Préface de l'Intelligence.

3. Ibid.
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carnets de notes que remplissent fiévreusement nos romanciers, et

qui se déversent dans leurs œuvres; de là l'usage du fait divers,

judiciaire ou médical, et ce reportage acharné qui est la forme vul-

gaire de la chasse aux petits faits. D'autant que par Taiiie s'est

vulgarisée une notion qui a donné aux romanciers une haute idée

de leur fonction : la base de l'histoire doit être la psychologie

scientifique, et « ce que les historiens font sur le passé, les grands

romanciers et dramatisles le font sur le présent ' ». Quel est le

romancier qui rt^fuserait d'être un grand romancier, en s'abstenanl

de faire de la science?

Taine liait tous les faits psychologiques à des faits physiolo-

giques : toutes nos idées et sensations sont conditionnées par des

mouvements moléculaires des centres nerveux. Il ramenait l'idée

à l'ima^fe et l'image à la sensation. Ces fines observations, ces

exactes analyses se traduisent grossièrement en littérature par

celle notion : il n'y a dans l'homme que des sensations et des

instincts : tout le reste est mensonge, sottise, spiritualisme,

indigne de latlention d'un savant Puis — comme, pour obtenir

le giossisseuient des faits sans lei^uels l'observation, paitant l'expli-

cation auraient été impossibles, Taine recueillait les cas anormaux,
singuliers, extrêmes, somnambulisme, hypnotisme, hallucination,

aliénation mentale, — nos littérateurs ont estimé que le propre

objet du roman sérieux était le moi détraqué, jamais le moi nor-

mal, et qu'il n'y avait point de psychologie sans névrose. Enfin, en

regrettant de n'avoir pas de mémoires où Poe, Dickens, Balzac,

Hugo, « bien interrogés », auraient livré le secret de leur méca-
nisme mental, Taine a indiqué aux psychologues un curieux sujet

d'études que quelques-uns ont récemment abordé *; mais il a

donné à nos romanciers une fâcheuse idée de leur importance,

il les a provoqués à des examens, des étalages de leur moi, qui

n'apportent guère de lumières à la science, sinon peut-être sur la

vanité du type « littérateur ».

Taine, à l'analyse, n'aperçoit plus, dans l'univers moral et

physique, que des sensations et des mouvements : chaque être est

« une ligne d'événements dont rien ne dure que la forme »; selon

notre perception des choses, « un écoulement universel, une suc-

cession intarissable de météores qui ne flamboient que pour
s'éteindre et se rallumer et s'éteindre encore sans trêve ni fin,

tels sont les caractères du monde », et la nature est « comme
une grande aurore boréale ^ ». Par ces mots et par sa théorie de

1. Proface de VIntelligence.
•2. M. BiD8t.

3. Prnf. de VIntelligence.
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l'hallucination vraie, M. Taine définit la presque constante position

de la poésie en face de la réalité, depuis trente ou quarante ans :

l'universel écoulement, l'universelle illusion, n'est-ce pas là le

thème commun?
L'Essai sur La Fontaine et ses fables (1853) *, VEssai sur Tite-

Liie (1856), mais surtout VHistoire de la littérature anglaise (1863)

et les études sur la Philosophie de l'art (1865-1869), voilà les maî-

tresses pièces de la critique de Taine. Cette critique procède de

sa philosophie : elle en fait même partie intégrante; toutes les

études littéraires de Taine sont des k observations » de psycho-

logie scientifique. « L'homme, dit Spinoza, n'est pas dans la nature

comme un empire dans un empire, mais comme une partie dans

un tout, et les mouvements de l'automate spirituel qui est notre

être sont aussi réglés que ceux du monde matériel où il est com-
pris. » Voilà le principe, formulé dans la Préface de ÏEssai sur

Tite-Live. Déterministe, puisqu'il veut faire de la science, Taine

professe que les œuvres littéraires sont des produits nécessaires

dont une bonne méthode peut expliquer les éléments et la forma-

tion. Sainte-Beuve a fait des « cahiers de remarques ^ »; on doit

aller plus loin que lui, pour avoir une connaissance complète. La

littérature est déterminée par trois causes générales, la race, le

milieu (physique ou historique), le moment (poids du développe-

ment antérieur, pression de ce qui est sur ce qui veut être). « Il

n'y a ici comme partout qu'un problème de mécanique : l'effet

total est un composé déterminé tout entier par la grandeur et la

direction des forces qui le produisent ^. »

Ainsi, la littérature anglaise est le produit de la race anglaise,

sous tel climat, dans telles circonstances historiques, telles

croyances religieuses : Shakespeare, Milton, Tennyson, sont des

« résultantes », qui représentent diverses forces appliquées en divers

points. Les Fables de La Fontaine s'expliquent par le caractère de

la Champagne, patrie de l'auteur, par la vie qu'il a menée, et par

les habitudes intellectuelles et morales de la société du xvii^ siècle.

La tragédie française est ce que, dans notre race, devait donner
la tradition antique à la cour de Louis XIV.

Cette forte doctrine a le_détaut de tout expliquer : elle ne fait

pas apparaître les éléments encore^ rriexplicablès~de l'œuvre litté-

raire. Elle ne tient pas compte de la nature individuelle : non pas

du caractère, qui est résolu en influences composées delà race, du
milieu et du moment; mais du génie, de la précision de la vocation,

1. Refait en 1860.

2. Préface de la Littérature anglaise.

3. /bid.
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et de l'intensité de la création. Je comprends bien pourquoi il y a

eu une tragédie française : mais pourquoi l'individu Corneille,

pourquoi l'individu Hacine ont-ils fait des tragédies? La Fontaine,

écrivant, devait manifester l'originalité analysée par Taine : devait-il

la manifester par dos Fables? Je ne le vois pas clairement. Sans

faire intervenir la liberté, il y a là un effet dont les trois causes de

Taine ne rendent pas compte. Puis, la théorie explique Pradnn et

Racine : elle explique môme, je le veux bien, pourquoi Racine,

helléniste, janséniste, a mis dans son œuvre ce que Pradon, igno-

rant et galant, ne mettait pas dans la sienne; mais la différence

d'intensité, d'énergie dans les esprits, de beauté dans les ouvrages,

d'où vient-elle? Pourquoi le niveau de Pradon et de Racine n'est-il

pas le même? Voilà ce que la théorie ne fait pas voir. Tout ce qui

fait Shakespeare pouvait faire un Shakespeare médiocre aussi bien

qu'un Shakespeare puissant : l'écrivain est déterminé, la grandeur

de l'écrivain ne l'est pas. 11 y a là un résidu inexplicable, qu'il

faut, en bonne critique, soigneusement dégager. .

Dans ses belles études sur la Philosophie de Vart, Taine, procé-

dant toujours, comme il a dit, en naturaliste, suit dans la sculpture

grecque, dans la peinture et la sculpture italiennes, dans la pein-

ture des Pays-Bas, l'action déterminante de la race, du milieu el

du moment. Il donne les formules d'un art objectif, impersonnel,

classique, sinon de méthode, du moins d'effet : l'imitation de la

nature est posée comme l'objet de l'art, mais non pas l'imitation

exacte; ce que l'art imite, « ce sont les rapports et les dépen-

dances des parties »; encore les altère-t-il souvent. Il a pour objet

les caractères essentiels, doinlnalcitrs; il les dégage, suppléant

à la nature partout où elle les fait insuffisamment saillir. Ains:

l'œuvre d'art vaut plus ou moins, selon qu'elle exprime des traits

superficiels ou profonds, passagers ou permanents, du modèU
naturel : ce qui revient à dire, en fin de compte, selon sa plus ou

moins grande généralité. Au principe de classification des œuvres

d'art, Taine en ajoute doux autres. Elles se hiérarchisent selon que

le caractère exprimé est plus ou moins bienfaisant : principe dan-

gereux, qui ferait Aricie supérieure à Phèdre, Eugénie Grande!

au père (irandet. En second lieu, elles se hiérarchisent selon « le

degré de convergence des effets r., entendez : selon leur puissance

d'expression, c'est-à-dire selon la puissance d'inveution et d'exécu-

tion de l'auteur. Par cette dernieie considération, Taine arrive è

faire enlin une place dans sa critique au jugement du « style »,

de la « forme », de la « technique ».

En histoire, Taine a repris le sujet qui avait tenté Tocqueville ;

faire comprendre, par la description de l'ancien régime, de la

Révolution, du régime nouveau, ce qu'est la France contempo-
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raine. Il s'est placé devant ce vaste sujet « comme un naturaliste

devant la métamorphose d'un insecte », M. Monod dit plus juste-

ment comme un médecin devant un malade intéressant. Étalant

à nos yeux son ample collection de petits faits significatifs, il a

encore ici fait jouer ses trois forces, race, milieu, moment, avec une

étonnante vigueur d'imagination philosophique : quelques erreurs

dans l'estimation des sources, de violents partis pris dans l'inter-

prétation et l'enchaînement des faits, ne cKminuent pas la solidité

de l'œuvre, ni surtout sa richesse suggestive *.

Taine est un des grands esprits de ce siècle : il a eu au suprême

degré ^intelligence et la volonté. La faculté d'abstraction était sa

faculté maîtresse; c'est peut-être en lui-même qu'il a trouvé qu'elle

était toute l'intelligence. Appliquant à la science des facultés de

métaphysicien et de logicien, il a enfermé l'univers, extérieur et

intérieur, dans des formules abstraites. De bonne heure, sans

doute, il a passé de la déduction à l'induction; et il s'est imposé

de procéder toujours par la méthode expérimentale, la seule

scientifique, à son gré, hors des mathématiques.
Mais il a changé ses procédés, non son esprit. Il a retenu ses

idées a priori à litre d'hypothèses directrices; et, à son insu, elles

ont déterminé ses observations. Il avait plus de volonté que de

spontanéité : il a regardé la réalité le jour où il s'est fait un prin-

cipe de la regarder; mais elle ne le sollicitait pas d'elle-même,

elle n'avait pas de séduction puissante sur son être intime. Or le

sens exquis de la vie ne va pas sans l'amour de la vie, sans la

capacité de jouir des formes particulières de la vie. L'intuition,

chez Taine, est insuffisante. Il ne voit que ce qu'il veut voir; s'il

va en Angleterre, ses impressions seront celles que comportent ses

idées : Michelet est bien autrement capable d'être assailli par des

sensations étrangères ou hostiles à son système intellectuel. Ces

petits faits significatifs dont Taine compose ses œuvres m'appa-

raissent comme des échantillons soigneusement recueillis pour

une démonstration voulue; ces fragments de réalité font l'effet

d'une collection de minéralogie. Il y a des morceaux de toute la

nature, et je ne sens pas la nature, la vie de la nature, comme les

apportent parfois les impressions irraisonnées d'une âme. Sous son

style de grand artiste, sous ce style nerveux, coloré, intense, Taine

ne fait circuler que des abstractions.

1. Le premier volume des Origines de la France contemporaine parut en 1875. —
11 est difficile aujourd'hui de soutenir, après la démonstration de M. Aulard, que la

solidité de l'ouvrage de Taine ne soit pas diminuée par ses erreurs de méthode et

ses partis pris. Il reste sutrgestif : mais il faut prendre toutes ses vues pour des

hypothèses ou des affirmations sentimentales. Taine, par peur et haine de la

Commune, a établi la philosophie de l'Histoire de la Révolution dont le centre droit

avait besoin en 1874 {II" éd.).
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Il a Hé toute sa vie ce qu'il était à ses débuts : il s'est épanoui,

développé, élevé; il n'a pas changé. Immuable ainsi et identique

à lui-même, il n'a pas eu le sens du changement. Les forces qu'il

manie s'appliquent diversement, tantôt ensemble, et tantôt sépa-

rées : elles restent toujours distinctes et inaltérables. Dans Tennyson

entre en composition l'Anglo-Saxon, dont la formule a été fixée au

début de l'ouvrage; et cette l'ormub" s'est retrouvée à chaque siècle

comme élément de tous les écrivains. Le fond de l'homme, c'est,

pour Taine, aujourd'hui comme aux temps préhistoriques, « le

gorille féroce et lubrique » : des éléments multiples se sont super-

posés à celui-là, mais ne s'y sont pas mêlés, ne l'ont pas altéré. Dans

un de nos contemporains, on détache une enveloppe, puis une autre,

et Ton rencontre enfin le noyau, le (jorille. Dans son effort pour con-

stituer la psychologie scientifique, Taine s'est comparé souvent au

naturaliste, botaniste ou analomiste ; d'autres fois, au chimiste
;
par-

fois il a donné ses recherches comme des problèmes de mécanique :

ces comparaisons ne laissent pas de révéler quelque incertitude

sur le caractère de l'objet étudié Ce qu'il y a de sûr, c'est que sa

science suppose l'immutabilité des substances, l'identité des forces,

que son analyse distingue : pour mieux dire, sa synthèse n'est

qu'une analyse retournée. Cela vient encore de ce qu'il opère en

réalité sur des abstractions, et, dans la synthèse comme dans l'ana-

lyse, les facteurs, les signes qui représentent les choses, restent

les mêmes, gardent une valeur constante.

Nous touchons ici à un dernier caractère par où l'œuvre de

Taine entre en étroite relation avec le mouvement de la pensée

contemporaine : ce grand esprit, qui, par sa théorie des signes,

n'estime avoir prise que sur un monde abstrait et irréel, équi-

valent intelligible des réalités insaisissaWes, ce grand esprit a

voulu se faire un style sensibb^ et coloré. Qu'on y réfléchisse un

peu, et Von verra que son procédé d'expression est essentiellement

symbolique, lorsqu'il adapte si artistemenl à ses concepts un vête-

ment de sensations choisies.

Toutes les générations arrivées à maturité depuis 1865 lui doi-

vent plus qu'à personne, sauf (pour une minorité) à Renan : c'est

dire assez que toutes les réserves que je puis faire ici ont pour

objet de le définir, et point de l'amoindrir.

3. PBQMEfiim-

Je crois être strictement juste en faisant ici une place à Fro-

mentin', ce peintre exquis de l'Algérie et de l'Orient, cet esprit

1. Eugène Fromentin (1820-1876) —Éditions : Un été dans le Sahara, 1 vol. in-18,
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inquiet, intelligent, qui comprit, sentit, conçut plus qu'il ne sut

exécuter, et qui fut par là éminemment un critique. Il a fait la

critique de lui-même, dans ce roman de Dominique (1863) qui est,

en dehors de toutes les écoles, une des" œuvres excellentes du
roman contemporain : dans une forme impersonnelle, avec une

\ délicate psychologie, il a mis les doutes, les amertumes, le renon-

' cément final de l'homme qui a essayé de créer et qui a jugé sa

création médiocre. Les deux volumes où il a consigné ses impres-

sions du Sahara et du Sahel contiennent des tableaux étonnants,

dont la couleur intense fait pâlir les finesses charmantes de sa

peinture : ces descriptions sont en un sens de la critique, la cri-

tique des sujets, si je puis dire; car on y voit la réflexion de l'artiste

analyser à l'aide des mots des sensations pittoresques dont sa

main ne saurait rendre la puissance.

Fromentin, enfin, a laissé, dans ses Maîtres d'autrefois (1876), un
remarquable essai de critique d'art. Ce sont les notes d'un voyage

en Belgique et en Hollande : le livre n'a rien de systématique.

L'auteur dit ses surprises, ses découvertes, ses dépitas, ses ravisse-

ments devant des tableaux : c'est un peintre qui saisit la facture,

les procédés, et qui, dans la technique, atteint le génie des maîtres.

Il n'a pas de prétentions d'historien ni de penseur : mais il utilise

l'histoire et il est philosophe, toutes les fois qu'il le faut pour

comprendre.
Il note très finement les caractères généraux que la race, le

milieu, le moment déterminent; il explique la nette opposition de

l'art flamand et de l'art hollandais; il voit dans chaque groupe

les éléments communs, ce qui rapproche, par exemple, Paul Potter,

Ruysdael et Rembrandt. Mais il aperçoit surtout ce qui les dis-

tingue, la singularité personnelle de leur œuvre. Par l'étude du
métier et de la technique, il réintègre dans la critique ce que Taine

en éliminait trop, l'originalité de l'individu. Comme Sainte-Beuve

dans un livre, Fromentin, dans un tableau, retrouve l'auteur, son

développement personnel, ses hésitations, ses recherches, ses acqui-

sitions, toutes les influences qui l'ont modifié, mais aussi et d'abord

l'irréductible fond de l'individuaHté. Devant une Adoration des

mages, c'est Rubens; devant la Leçon d'anatomie, c'est Rembrandt
que ce délicat critique découvre : eux-mêmes en ce qui les fait

être eux et non autres, eux-mêmes, et non seulement la définition

de l'art flamand ou de l'art hollandais.

1857; Une année dans le Sahel, in-18, 1859; Dominique, in-18, 1863; les Maitre»

d'autrefois, iii-18, 1876. Lettres de jeunesse, p. p. G. Blanchon, 1909, in-16.



CHAPITRE m

LA POÉSIE : V. HUGO ET LE PARNASSE

y. Hugo après 1850. — 1. V. Hugo et son œuvre. Caractère de l'homme.
Sa sensibilité morale et physique; son intelligence. Les idées de
V. Hugo : il pense par images. L'imagination créatrice de mythes.
l.es épopées symboliques de la Léfjende des siècies. Composition,
ianguc, rythmes. — 2. Fin du romantisme. Évolution du lyrisme
vers l'expression impersonnelle. Baudelaire. Bouilhet. M. Leconle
de Lislc : archéologie, pessimisme, objectivité. Les F^arnassiens.

M. Sully Prudhomnie : poésie scientifique; généralisation de l'émo-

tion personnelle par l'intelligence philosophique. Lssais de poésie
réaliste.

Après 1850 il n'y a plus de classiqjies. Musset est fini; Lamar-
tine écrit pour vivre. Sans adversaires et sans rivau.v, V. Huyo
règne; il prolonge d'un quart de siècle le romantisme. Grandi ^ar
l'exil, déifié par la passion politique, il gagne bien sa gloire, qu'il

sait administrer : c'est un robuste ouvrier aux forces intactes, et

dans les huit années qui suivent le coup d'État, il donne trois

grands recueils de poèmes, définitive expression de son talent.

L'Empire, qui l'a jeté hors de France, lui fournit la matière des

Châtiments (1853) : explosion puissante de satire lyrique. Toutes

les variétés d émotions et de pensées intimes sont réunies dans les

Contemplations (1856) : copieux épanchement de poésie individua-

liste, et journal, pour ainsi dire, du moi poétique de l'auteur. La
philosophie humanitaire de V. Hugo, enfin, s'objective dans la

Lccjendc des siècles (18ôî>) : pittoresque galerie de tableaux symbo-
liques. Tout Victor Hugo est dans ces trois recueils : toute son

œuvre antérieure s'y ramasse et s'y termine. Toute son œuvre pos-

térieure en est, sauf exception, la répétition ou le déchet.

V. Hugo est maintenant complet : c'est le moment d'essayer, à

l'aide surtout de ces trois grandes œuvres, de caractériser l'homme
l't d'en (léliuir le génie.
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1. V. HUGO ET SON ŒUVRE.

L'homme ', moralement, est assez médiocre 2 : immensément
vaniteux^ toujours quêtant l'admiration du monde, toujours occupé
de Veffet, et capable de toutes Tes petitesses pour se grandir, n'ayant

ni crainte ni sens du ridicule, rancunier impitoyablement contre

tous^^cetnr'qui ont une fois piqué son moi superbe et bouffi, point

homme du monde, malgré cette politesse méticuleuse qui fut une
le ses affectations', grand artiste avec une âme très bourgeoise *,

1. Biographie : Victor Hugo, fils du général Hugo, né à Besançon en 1802, suivil

son père en Italie, en Espagne, fut quelque temps élevé an séminaire des nobles à

Madrid; à Paris, il vécut avec sa mère dans celle maison des Feuillantines qu'il a

chantée. Lauréat aux Jeux Floraux de Toulouse en 1819, pensionné par Louis XVUI
après les Odes, il se marie jeune. Pair de France sous Louis-Philippe, député de
Paris en 1348, exilé au 2 Décembre, il est devenu républicain et démocrate vers 1850

;

il avait été d'abord légitimiste, puis libéral, très bien vu de la maison d'Orléans. Ses

changements d'opinions sont tout à fait légitimes : il eut le tort de vouloir les dissi-

muler, et de recourir à toute sorte de falsifications de ses propres écrits pour mettre

après coup l'unité dans sa vie et dans ses convictions. Rentré en France après

le 4 septembre 1870, il mourut en 1885 : ses funérailles furent une apothéose. Ses

principales œuvres poétiques sont les Odes (1822) ; autre éd. (1826), les Orientales (1829) ;

les Feuilles d'automne (1831); les Chants du crépuscule (1835); les Voix inté-

rieures (1837); les Rayons et les Ombres (1840); de 1853 à 1859, les trois recueils cités

ci-dessus; les Chansons des mes et des bois (1865); l'Année terrible (1872); deux
nouveaux recueils de la Légende des siècles (1877 et 1883); VArt d'être grand-père
(1877); les Quatre Vents de l'esprit (1881).

Éditions : Œuvres complètes, éd. définitive, Hetzel-Quantin, 48 vol. in-8, 1880 et

suiv. ; Helzel et C'°, in-16 (en cours de public, depuis 1889). Éd. nationale illustrée,

pet. in-4 (en cours de public, depuis 18S6). Œuvres posthumes (en cours de public,

depuis 1886). Correspondance, Calmann-Lévy, 2 vol. in-8, 1896-1898. Lettres à la

fiancée, 1901.

A consulter : E. Biré, V. Hugo avant 1830, 1 vol. in-18, 1883; V. Eugo après tSSO,

2 vol. in-18, 1891 ; V. Hugo après IS53, 1 vol. in-18, 1894. E. Dupuy, V. Hvgo,
l'homme et le poète, in-18, 1887. L. Mabilleau, V. Bugo (Gr. Écr. français), in-16, 1893.

Renouvier, V. Hugo, le poète; le pliilosophe, 2 vol. in-18, 1893-1900. E. Faguel,
XfX^ siècle. F. Brunetière, Évolution de la p. lyrique, 5« et 11* leç. Guyau, l'Art au
point de vue sociologique. P. et V. Glachant, Papiers d'autrefois, 1899. E. Rigal,

l'. Hugo poète épique, 1900. G. Simon. L'enfance de V. Hugo, 1904.

2. Ce portrait me paraît aujourd'hui avoir besoin de relouches. Il a été écrit sous
l'influence du réquisitoire artificieux et fortement documenté de Biré. Les publications

de documents cl surtout de lettres, qui ont été faites en ces dernières années, ont
tourné en général à l'avantage du caractère de Victor Hugo. Je suis d'autre part de
plus en plus sensible à sa poésie : soit que je m'habitue à ses défauts et ses

outrances, soit que mon goût s'élargisse, je l'accepte mieux qu'autrefois tel qu'il

est, et j'y trouve de plus en plus de choses qui me saisissent et me touchent. Pour
comprendre la prise que put avoir V. Hugo sur le public, il faut lire les Sotivenirs

(2 vol., 1908-9) de ce bourgeois de Paris modéré, curieux et intelligent qui s'appelle

Henry-Boucher (//• érf.).

3. Pourquoi ne voulais-je pas croire qu'il fût simplement poli, par éducation, et

par un goiit sincère'? (Il' éd.).

4. Avec des vertus bourçreoises aussi (W éd.).
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laborieux, ransé, serré, peuple surtout par une certaine prossièreté

de tempérament, par l'épaisse jovialité et par la colère brutale,

charmé du calembour et débordant en injures : nature, somme
toute, vulgaire et forte, où l'égoïsme intempérant_domine.

V. Hugo est peu sensible. Il a la sensiLTriTS" des orgueilleux,

cette irritabilité du moi hypertrophié que tous ses ennemis ont

sentie. Il n'est pas tendre : quand il parle d'amour pour son

compte personnel, il mêle un peu de sensualité très matérielle à la

galanterie mièvre, à la rhétorique éclatante : il ne s'aliène pas

assez pour connaître les grandes passions; de sa hauteur de poète

pensif, il se plaît trop à regarder l'amour de la femme « comme
un chien à ses pieds * ». Ce qu'il y a de meilleur en lui, c'est sa

capacité des joies d© la famille^ son affection de père ou grand-

père. Il a dit avec un accent pénétrant la douceur intime du foyer,

la séduction ingénue des enfants. Il y a bien de l'ostentation, de

la puérilité dans YArt d'être grand-père; ce grand-père exerce sa

fonction comme un pontificat, avec une niaiserie solennelle qui

dégoûte. Mais, dans les Feuilles d'automne et les premiers recueils,

avec quelle simplicité charmante il parle des enfants! Surtout,

lorsqu'il eut perdu en 1843 sa fille et son gendre, nouveau-mariés,

qui se noyèrent à Villequier, il dit son désespoir, ses souvenirs

douloureux, ses appels au Dieu juste, au Dieu bon en qui il crut

toujours, dans un livre des Contemplations*, où la perfection du

travail artistique n'enlève rien h la sincérité poignante du sen-

timent.

Il n'est que juste aussi d'ajouter que l'amour collectif de l'huma-,

nité, des humbles, des misérables, fut très réel chez V. Hugo. Parce

qu'il donna à cette passion des expressions parfois bizarres et

déraisonnables', parce que surtout elle servit fortement à son apo-

théose et qu'il l'exploita certainement pour sa popularité, il ne faut

pas méconnaître le vif sentiment de pitié sociale qui est antérieur

en lui à sa conversion politique*.

La sensibilité de V. Hugo est donc assez limitée, et presque tou-

1. (.'ontemplations, éd. défin., in-8, t. I, p. 156. — Peut-être fuUil surtout gauche

ilnns l'espression des sentiments tendres, plutôt qu'insensible. On ne peut douter

de la sincérité des iei/res à la Fiancée, si verbeuses pourtant et emphatiques (//• M.)

2. Ibid., liv. IV, Pauca mes. ^

.3. Symboliques déclarations d'amour à l'araignée, à l'ortie, au crapaud.

'i. De ce côté sa sensibilité fut certainement très étendue. Avec tout son orgueil

ses rancunes et ses altitudes théâtrales, il a cru profondément aux grands lieux

communs de clémence et de bonté qu'il annonçait : il a essayé parfois de les vivre;

il a ou des postes généreux ; dans ses rapports avec Sainte-Beuve, il mit avec quelque

apprêt une vraie noblesse. Nous devons en prendre notre parti : Victor Hugo n'a

pas la simplicité aisée du propos et des manières. Mais il y a autre chose chez loi

que la pose et le panache ("• -'(i.).
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jours contenue, dirigée, refroidie par la préoccupation d'agrandir

son personnage. En revanche, il a une puissance illimitée de seo-

sation, une acuité rare des sens, et particulièrement du sens de la

vue. Sa vision est une des plus nettes qui se soient jamais rencon-

trées chez un poète; son œil garde à la lois le détail et l'ensemble

des choses. 11 voit pioins les couleurs que les reliefs; il est sensible

surtout aux oppositions de l'ombre et de la lumière, qui lui four-

nissent rautithèse fondamentale de sa poésie."

Je ne sens pas qu'il soit uni par une sympathie morale à cette

nature extérieure dont il reçoit si fortement toutes les valeurs :

nul autre lien entre elle et lui que la sensation physique. De là,

l'usage qu'il en fait. Les simples tableaux, les paysages à la plume
d'après nature, sont beaux, mais assez rares dans son œuvre. 11

se fait de la nature un vaste magasin d'images, où sa pensée se

fournit tantôt de thèmes à variations verbales pour l'exercice de
sa prodigieuse invention, tantôt de formes à vêtir les idées; et c'est

parce que nulle affection permanente de son âme n'est engagée
dans sa perception du monde extérieur qu'il dispose si librement

de toutes ses sensations pour les transformer en métaphores ou
en symboles au service de ses conceptions intellectuelles.

Mais quelle intelligence a-t-il? Hélas! il faut avouer que ce très

grand poète est incapable de définir et de raisonner '. Il lâche d'énor-

mes contresens quand il veut faire lé critique, d'énormes contra-

dictions quand il veut faire le théoricien. Ses idées littéraires sont

vagues et troubles. Ses idées philosophiques, politiques, sociales,

son déisme, son républicanisme, son « démocratisme », sont des
idées moyennes, sans originalité, tout à fait imprécises et médio-
crement cohérentes.

Impuissant à penser, il a le respect, la religion de la pensée : il

a l'ambition d'être un penseur. N'est-ce pas un devoir du poète,

d'être l'instructeur des peuples, le « phare » de l'humanité? Et c'est

un spectacle à la fois comique et touchant de voir ce primitif s'ap-

pliquer à penser, manier laborieusement, gauchement, fièrement,

des doctrines, dont il n'embrasse que les mots. Plus il entasse ou
gonfle ses métaphores, plus il s'imagine élever ses idées, et il s'est

1. Oui, je le crois encore. Mais l'inlelligence qui définit et raisonne n'est pas
l'unique forme de l'intelligence. V. Hugo est intelligent comme un primitif : il pense
par fragments ju.^taposés de sensations, par séries d'images associées qui défilent.

Il est médiocremeat érudit, et juge à tort et à travers les doctrines qu'il a mal
étudiées. Mais je ue pais plus douter qu'il n'y ail bien de la finesse et parfois de
la profondeur dans ses idées littéraires : si Ton prend la peine d'analyser les méta-
phores, d'ouvrir les symboles sans lesquels V. Hugo ne peut penser, on y trouvera
Bouvent de très précises et intéressantes intuitions- sur l'esthétique du stvle ou du
vers (//• éd.).
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attiré de Veuillot par certaines méditations délirantes le mot cruel

que l'on sait : Jocrisse ù Pathmos '.

Mais ce mot est injuste : prenons garde d'aller trop loin. V. Hugo

n'a pas d'idées originales : il n'en sera que plus apte à représenter

pour la postérité certains courants généraux de notre opinion con-

temporaine. 11 n'a pas d'idées claires : c'est un poète, non pas un

philosophe. Son afîaire n'est pas d'apporter des formules exactes,

des solutions sûres. 11 suflit qu'il tienne la curiosité en éveil sur

de grands problèmes, qu'il entretienne des doutes, des inquiétudes,

des désirs. Une idée abstraitement insuffisante peut déterminer un

sentiment efficace. Et voilà par où l'œuvre de V. Hugo est excel-

lente et supérieure : à défaut d'idôes nettes, il a des teud(uiccs àuar-

giques, et il agite en nous certaines angoisses sociales et mélaphy-
i sîqîfes. Dieu, l'inconnaissable, l'humanité, le mal dans le monde,

la misère et le vice, le devoir, le progrès, l'instruction et la pitié

comme moyens du progrès, voilà quelques idées centrales que

V. Hugo ne définit pas, ne démontre pas, mais qui sont comme
des noyaux autour desquels s'agrègent toutes ses sensations. Ces

idées hantent son cerveau : il ne les critique pas, il s'en grise,

lîllos lui dictent des hymnes admirables de mouvement et d'am-

pleur, discours imprécis sans doute, mais visions improvisées et

lucides d'un idéal obsédant : Ibo, les Maycs, Ce que dit la bouche

d'ombre. Et cela ne vaut-il pas mieux, après tout, que d'avoir dit

éternellement Sarah la baigneuse ou le pied nu de Rose? N'est-ce

pas en somme de là que la poésie de "V. Hugo, dans l'égale perfec-

tion de la forme, lire sa plus haute valeur? Et où trouvera-t-on, si

ce n'est chez lui, l'expression littéraire de l'âme confuse et géné-

reuse de la démocratie française dans la seconde moitié du

xix^ siècle? Par sa philosophie sociale, le lyrisme de V. Hugo
devient largement représentatif.

Il faut nous défaire pour juger ses idées de toutes nos habitudes

d'abstraction et d'analyse. Impropre à la pensée pure et à la logique

idéale, il a philosophé avec sa faculté dominante, à grands coups

d'imagination. Mais par là même il a moins gâté les idées que s'il

avait essayé de les versifier en philosophe : il a évité la sécheresse de

l. Cependant c'est un fait que la pensée philosophique de V. llupo a été méprisée

surtout par les purs lellrns : des philosophes tels que Guyau et surtout Renouvier

l'ont estimée. Des études si oripiniiles de Kenouvier il résulte que V. Hugo se sert

des idées el des systèmes pour donner des expressions à ses sentiments : il incarne

successivement ses états de conscience dans les doctrines les plus diverses, christia-

nisme, .spiritualisme, panthéisme, manichéisme, etc., selon que chacune d'elles fournit

plus justement une formule à l'émotion ou à l'aspiralioD intérieuro^iu poêle. 11 n'adhôre

i aucune philosophie, il les emploie toutes à manifester les tendances de son esprit

et de son cœur. Renouvier admire la sûreté avec laquelle V. Hugo a trouvé les

ima(;os capable» de représenter le» conceptions abstraites dos philosophes (//• cil.'i.
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kl poésie raisonnablement didactique. Des doctrines, il ne garde que <
quelques mots, les mots essentiels dont chacun eu gros connaît le

sens, où chacun peut mettre toute la richesse de sa pensée per-

sonnelle : et à ces mots il associe des images que la nature lui
"

fournit.

V. Hugo ne pense que par images : l'idée, ramassée en un seul

mot, lui apparaît liée à une forme sensible, qui la manifeste ou la

représente, qui par ses affinités propres en détermine les relations,

en sorte que les associations d'images dirigent le développement
de la pensée.

Une chose vue éveille l'idée qui sommeillait en lui, ou l'idée

inquiète se projette dans l'objet qui frappe ses yeux. Dès lors le

poète est délivré de l'embarras des opérations intellectuelles : il a

fait passer dans sa sensation son idéal ou sa doctrine; il n'a que
faire d'analyser; il n'a qu'à utiliser son admirable mémoire des

forme_s^ et ce don qu'il a de les agrandir, déformer ou combiner
sans les détacher de leur soutien réel, ce don aussi de suggestion

ijui lui fait trouver des passages inconnus entre les apparences les

]jlus éloignées. Ainsi la pensée devient hallucination, le raisonne-

ment description : au heu d'un philosophe nous avons un vision-

naire. Mais, ainsi, les propriétés intellectuelles des idées restent

intactes, et les formes que déploie le poète sont éminemment
réceptives : le lecteur, selon sa puissance d'esprit, remplit ces

symboles, aptes à contenir tout ce que le poète n'a pas pensé.

En réalité, V. Hugo a les gaucheries et les spontanéités de l'huma-
nité primitive : sa raison obscure, troublée de mille problèmes,

;

qu'elle ne peut résoudre ni manier en leur abstraction, les pose en
;

images concrètes : il crée des mythes. Ce que les races lointaines

ont fait dans les temps qui précèdent l'histoire, V. Hugo, au siècle

de Comte et de Darwin, le répète avec aisance : le mythe est la

forme essentielle de son intelligence. Sa volonté candide de penser
ne laisse dans la nature aucun phénomène où il n'aperçoive la

transcription sensible de quelque redoutable énigme ou d'une
auguste vérité : toute sensation tend à devenir symbole, tout sym-
bole à se développer en mythe. Absolument dénué du sens psy-

chologique, il ne peut voir l'individu : un pauvre qu'il rencontre
devient tout de suite le pauvre *. Toute métaphore dans une telle

organisation évolue, s'organise, s'étend : l'objet propre ou l'idée

première reculent; et naïvement, spontanément il retrouve, dans
ce pâtre proi^pntoire qui garde les moutons sinistres de la mer *, la

forme d'imagination qui, sur les côtes tourmentées de la Sicile,

avait animé l'informe Polyphème et la blanche Galatée.

1. ContempL, t. II, p. 118.

5. Ibid., t. II, p. 154.
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Cette faculté fait que V. Hugo, le plus lyriijuc des romantiques,
est aussi le plus ol^eetrf^ Par ces aspirations au progrès, par
ces revendications sociales, par ces élans de bonté, de pifi''', d-

foi ou de colère démocratiques, sa poésie prend un autn- dlipi [u

le moi. Elle exprime les émotions~ïriïp"liômme, maTT"des émotions
d'ordre universel. Cela donne à son œuvre un air de grandeur et

de noblesse qu'il serait injuste de méconnaître.

Il y a bien des violences, et des plus grossières dans les Châti-

ments : mais comme le sujet efface ou atténue les petitesses de
l'auteur! On croit entendre les clameurs d'un Isaïe ou d'un Ezéchiel :

protestation du droit contre la force, affirmation de la justice

contre la violence, espérance superbe de larconscience qui, blessée

du présent, s'assure de l'éternité. Les plus belles pièces sont les

plus impersonnelles, les plus largement symboliques '.

' La Légende des siècles traduit dans une forme objective èl mythi-
que la même conception humanitaire et démocratique dont les

deux derniers livres des Contemplations, par leurs fougueuses apo-
calypses, donnaient l'expression lyrique.

On a parlé d'épopée à propos de la Légende des siècles : il faut

s'entendre. Ces épopées n'ont rien de commun avec Ylliade ou
VÉnéide : il faudrait les comparer plutôt à la Divine Comédie; la

forme épique enveloppe une àme lyrique. Une idée philosophique

'et sociale soutient chaque poème : ici affirmation de Dieu ou de la

justice, là dévotion au peuple, haine du roi et du prêtre. Le recueil,

complété par deux publications postérieures, forme comme une
revue de l'histoire de l'humanité, saisie en ses principales (ou soi-

disant telles) époques; c'est une suite de larges tableaux ou de
drames pathétiques, où s'expriment les croyances morales du poète.

Toutes ces épopées symboliques, non historiques, sont réellement

des mythes, où les formes de la réalité, imaginée ou vue, ancienne
ou contemporaine, s'ordoiment en visions grandioses et fantas-

tiques. La précision pittoresque de certaines descriptions ne doit

pas nous faire illusion : la plus simple, la plus vraie, la plus réaliste,

est toujours une « légende morale » ^, le sujet apparent n'étant

que l'équivalent concret du sujet fondamental.
V. Hugo, évidemment, a manqué de mesure, comme il a manqué

d'esprit : visant toujours au grand, il a pris l'énorme pour le

sublime, et il a été extravagant avec sérénité. Mais, hormis ce vice

essentiel de son tempérament, il a été l'artiste le plus conscient,

le plus sur de lui. Il n'a pas toujours voulu sainement' il a toujours

I. 11 iotérosse plus les philosophes que Lamartine et surtout Musset. Cf. Guyau et

Reuouvier.

•i. Après la bataille; la Caravane; l'Expiation.

3. Le s Pauvres Gent (cf. U thème directement traité dans Oceano Nox).
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fait ce qu'il a voulu; son exécution n'a jamais trahi sa conception.

Cette maîtrise se marque bien dans la composition de ses poèmes.
Regardons les Chdtimoits : évidemment la table des matières est

un trompe-l'œil. En donnant des titres à ses sept livres, comme il

les donne, le poète veut nous faire croire à un ordre intelligible, qui

s'évanouit dès qu'on feuillette le recueil. Il n'y a pas là de critique

méthodique du programme politique et social de l'Empire: et c'est

tant mieux. Mais laissons les formules qu'il attache comme des

étiquettes sur chaque paquet de satires. La composition poétique

est admirable. Le mélange des formes lyriques et narratives, des

apostrophes directes et des symboles objectifs, la variété des tons

et des rythmes préviennent le dégoût ou la fatigue du lecteur :

avec quel art, parmi tant d'invectives virulentes, développe-t-il

le vaste poème de l' Expiation*, avec quel art jette-t-il, au milieu

des tableaux de meurtre, de persécution et de servitude, comme
de larges taches de nature, claires^ dans cette ombre, et gaies

dans cette horreur! Comme^il nous repose adroitement du Deux-
Décembre tant de fois maudit par la vision sereine de Jersey, par

la vision grandiose du désert '
!

L'antithèse est le principe de la forme de V, Hugo, dans la

composition d'un recueil ou d'un poème comme dans le détail du
style. Il aime à dresser l'une contre l'autre deux parties symétriques,

contraires de sens ou de couleur ^. Une scène réaliste se termine en
hallucination fantastique : un fait familier, trivial, s'élargit en sym-
bole de l'infini ou de l'incompréhensible. Tout s'équilibre, et l'on sent

partout une volonté consciente qui a déterminé les relations et les

proportions des parties ^.

Même sûreté dans le maniement de la langue. V. Hugo a l'un des

plus riches vocabulaires dont poète ait usé. Aucun mot technique

ne l'effraie. Il aime les mots étranges, inconnus, pour les effets

d'harmonie qu'on en peut tirer. Il sent le mot comniè" son, d'abord
;

et de là son goût pour les noms propres, qui, avec un minimum
irréductible de sens, font tout leur effet par leurs propriétés sen-

sibles, par la sensation auditive qu'ils procurent. De là ces énumé-
rations écrasantes dont il nous étourdit : sa vanité, de plus, s'y

délecte dans une apparence de science qui produit l'impression

d'un monstrueux pédantisme.

Toutes les valeurs, toutes les associations, toutes les combinai-
sons des mots lui sont connues. Il a la phrase tantôt plastique et

nettement élégante, tantôt robustement sentencieuse et ramassée.

1. Châtiments, p. 105 et p. 392.

2. Dans les Châtiments : Toulon; A un martyr. Dans les ContempL, t. I, p. 242.

3. ContempL, t. II, p. 117, le Mendiant. Chansons des rues et des bois, le Semeur;
A '•( d'être grand-père, Mise en liberté.
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Mais sa forme originale, c'est la métaphore contiuue. Sculcmeiii
la métaphore chez lui n'est pas un procédé d'écrivain laborieux,

c'est, comme je l'ai dit, l'allure spontanée de la pensée. Aussi, dès

qu'il est maître du moins de son talent, la métaphore n'est-elle

jamais banale chez lui : toujours rat'raichie à sa source, renou-
velée par une sensation directe, elle peut être bizarre, ridicule,

elle est toujours vraie et naturelle.

S'étant fait une loi rigoureuse de la propriété, de la particula-

rité des termes, possédant le plus riche vocabulaire d'expressions

locales et pittoresques, V. Hugo fait une dépense curieuse des

adjectifs emphatiques, à sens indéterminé : élrawje. horrible,

effraijdnt, soml/re, etc. H les mêle aux mots techniques : c'est un
moyen d'agrandir la réalité, de développer des images finies en
symboles fantastiques. II exécute celte opération avec une incon-

testable sûreté de main.
Je signalerai encore un autre procédé qui s'étale dans les trois

recueils donnés après 1830 : c'est l'emploi du substantif en appo-
sition : la marmite budget, le bœuf peuple, le pâtre promontoire, etc.

Ordinairement respectueux de la langue, V. Hugo s'est obstiné

pourtant dans cette tentative : c'est qu'elle répond à la constitu-

tion intime de son génie. Cette construction supprime le signe de
comparaison, elle établit l'équivalence, l'identité des deux objets

dont l'un va prendre la place de l'autre dans l'imagination et la

phrase du poète. Cette opération verbale est le principe même de
la création mythique.

Enfin, la puissance d'invention rythmique de V. Hugo appa-
raîtra aussi dans les trois recueils : on y verra comment les mots
sonores se groupent en vers expressifs, avec quelle science la dis-

tribution des coupes dans le vers, l'ordonnance des strophes ou
des parties dans la pièce règlent le mouvement, selon la nature

du sentiment ou de la pensée, avec quelle justesse se fait presque
toujours l'adaptation d'une certaine structure métrique au carac-

tère du sujet. Il faudrait trop d'exemples pour mettre en lumière

cette partie du génie de V. Hugo, et je ne puis ici que l'indiquer.

On devra étudier la première L'gcndc des siècles presque vers par
vers, pour comprendre la délicatesse, la puissance et la variété

des effets que le poète fait rendre à toutes les formes de vers, et

particulièrement à l'alexandrin : c'est là qu'on devra chercher, en
leur perfection, les types variés du vers romantique.
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2. LA POÉSIE PARNASSŒNNE.

Derrière le magnifique déploiement de V. Hugo, la poésie se

transforme et suit le mouvement général de la littérature.

Le temps des exaltations passionnées est si bien fini que le plus

impénitent des romantiques n'a pas plus de sentiment que les

autres. Ame égale, sans fièvre et sans orages, esprit moyen, sans

idées ni besoin de penser, Théodore de Banville • jongle serci-

neihent avec les rythmes. C'est un charmant poète et bien ori-

ginal, chez qui sens, émotion, couleur, comique, tout naît de

l'allure des mètres et du jeu des rimes. Chez ce fervent, le roman-

tisme aboutit à la plus étincelante et stérile fantaisie-. Gautier

mettait encore dans ses vers des sujets de tableaux : Banville n'y

met rien, que des souplesses étonnantes de versification. Ce déli-

cieux acrobate finit le romantisme. Après lui, rien : rien du moins

que le délire d^invention verbale de M. Richepin, dont les prodi-

gieux effets de vocabulaire et de métrique, dans le néant brutal du

sens, représentent le dernier état du pur romantisme.

Vers i8o0, la poésie est devenue moins personnelle, elle s'est

imprégnée d'esprit scientifique; elle veut rendre les conceptions

générales de l'intelligence, plutôt que les accidents sentimentaux

de la vie individuelle. La direction de l'inspiration échappe au

cœur, est reprise par l'esprit, qui fait effort pour sortir de soi, et

saisir quelque ferme et constant objet''. Au reste, le maître lui-

même rend témoignage du changement des temps par les recueils

qu'il envoie de son exil. Sa poésie, bien personnelle, enveloppe

une poésie impersonnelle que d'autres dégageront. Bientôt aussi

reparaîtra Vigny dans les saisissants symboles de ses œuvres pos-

1. Théodore de Banville (1823-91), Cariatides (1842); Stalactites (1846); Ode-
lettes (1857) ; Odes funambulesques (1857) ; les Exilés (iSôl) ; Gringoire (en prose, 1866),

Socrate ci sa femme (1885), comédies; Petit traité de poésie française (1872); Mes
souvenirs — Éditions : Lemerre, pet. in-12, 9 vol. Poésies complètes, Charpentier,

3 vol. in-18, 1878-79; Mes souvenirs, Charpentier, 1882.

2. Je ne puis aujourd'hui trouver ce jugement erroné ; mais je le formulerais avec
moins de dureté. Après tout, un poète n'est pas ohligé de penser; et Banville est

un vrai artiste, dont la place est importante dans l'histoire de la technique du
vers : c'est quelque chose (//= éd.).

3. Cela est très sensible chez Victor de Laprade, philosophe autant que poète,

tour à tour platonicien spiritualisle, naturaliste mystique, idéaliste chrétien, et

partout subordonnant l'émotion à la pensée. Psijché (1841), Od,es et poèmes (1843),

Poèmes évaw/cliques (1852), Symphonies (1855), Idylles héroïques (1857;, Voix du
silence (1865), Pernette (1868), Poèmes civiques (1873), le Livre d'un père (1876).

—

Entre 1830 et 1840, la tendance à échapper au lyrisme personnel s'était marquée par
les épopées symboliques, Ahasvérus, Jocelyn, la Chute d'un ange : la métaphysique
servit de transition entre l'égoïsme passionnel et le naturalisme. Le moi se masque
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Ihumes (1864), qui enseignent à effacer le moi et la particularité

de l'expérience intime.

Mais, à cette date, la détermination nouvelle de la poésie est

achevée. Il faut, pour la surprendre en pleine transformation, nous

arrêter à Baudgiaicd-^ Je ne lui reprocherai pas d'avoir peu pro-

duit : ce peut être d'un sage autant que d'un stérile. Un petit

volume peut contenir toute une àrae, tout un esprit; et loué soit

qui se concentre, au lieu de se diluer. Le talent de Baudelaire est

assez étroit et en même temps assez complexe. Il représente à

merveille ce que j'ai déjà appelé le bas romantisme, prétentieu-

sement brutal, macabre, immoral, artificiel, pour ahurir le bon

bourgeois. Dans cet étalage de choses répugnantes, dans cette

volonté d'être et paraître « malsain », dans ce « caïnisme » et ce

« satanisme », je sens beaucoup de « pose » et la contorsion d'un

esprit sec qui force l'inspiration. La sensibilité est nulle chez Bau-

delaire : sauf une exception. L'intelligence est plus forte, médiocre

encore : sauf une exception. La puissance de la sensation est

limitée : le sens de la vue est ordinaire. Baudelaire n'est pas

peintre, et ses tableaux parisiens sont de la peinture inutile. Mais

il a deux sens excités, exaspérés ; le toucher. et l'odorat*.

L'idée unique de Baudelaire est l'idée de la mort; le sentiment

unique de Baudelaire est le sentiment de la mort. Il y pense par-

tout et toujours, il la voit partout, il la désire toujours; et par là

il sort du romantisme. Son dégoût d'être ne paraît pas un produit

de mésaventures biographiques : il se présente comme une con-

ception générale, supérieure à l'esprit qui se l'applique ^. Obsédé et

assoifîé de la mort, Baudelaire, sans être chrétien, nous rappelle

le christianisme angoissé du xv^ siècle : par une propriété de son

tempérament, la mort qui est sa pensée, la mort qui est son désir,

c'est la mort visible en la pourriture du corps, la mort perçue

sur le cadavre par l'odorat et le toucher. Une originale mixture

d'idéalisme ardent^t de fétide sensualité se fait en cette poésie.

1. Charles Baudelaire (18-21-1867), traducteur d'Edgar Poë. — Éditions : les Fleur*

du mal (1857 et 1861). Œuvres posthumes et Corr. inédite, publ. p. E. Crépet, 1887. —
Lettres, 1900; Œuvres posthumes, 1908. — Â consulter : P. Bourgel, Essais de
psychologie contemporaine; Brunetière, la Statue de Baudelaire, Hev. des Deux
Mondes, 1" sept. 1892 ; C. Mauclair, Baudelaire, 1917.

'J. Gf. ses a chats » déânis par le contact et le parfum. Et toutes les notations

à'odeuri.

3. u La poésie de M. Baudelaire est moins l'épanchement d'un sentiment individuel

qu'une ferme conception de son esprit. » (Barbey d'Aurevilly.) — Cependant voici

un aveu de l'auteur [Lettres, p. 522) : « Faut-il vous dire, à vous qui ne l'avez pas
plus deviné que les autres, que dans ce livre atroce, j'ai mis tout inon cepur, toute

ma tendresse, toute ma religion (travestie), toute ma haine'^ Il est vrai que j'écrirai

le contraire, que je jurerai me ^{rands dieux que c'est un livre (Tari pur, d»
singerie, de jonglerie, et je mentirai comme un arracheur de dente » {U* «M.).
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L'artiste est puissant. Laborieux, raffiné, parfois prosaïque,

souvent prétentieux, il vise à la perfection, et il y atteint plus

d'une fois. Il aime les formes sobres, pleines, solides, le vers large,

signifiant, résonnant '. Sa forme préférée est le poème symbo-
lique, court et concentré; parfois, de ,1a plus banale idée, il fait

un poème saisissant par la nouveauté hardie du symbole -.

Par sa bizarrerie voulue et provocante, niais aussi par sa facture

magistrale, Baudelaire a exercé une influence considérable : ne

lui reprochons pas les sots imitateurs qu'il a faits; c'est le sort de

tous les maîtres.

Nous saisissons encore l'évolution da romantisme chez Louis

Bouilhet ^
: vestiges de passion orageuse, exotisme effréné dans

l'orientalisme et la chinoiserie, fantaisie capricieuse des rythmes,

voilà le romantisme; mais essai de restitution érudite de la vie

romaine, effort pour saisir la vie contemporaine en sa réalité pit-

toresque, et surtout sérieuse tentative pour traduire en poésie les

hypothèses de la science, voilà les directions nouvelles vers l'art

objectif et impersonnel. Le petit volume de Bouilhet est un témoin

curieux des impulsions incohérentes auxquelles obéissaient entre

1850 et 1860 les talents secondaires qui n'avaient pas la force de

s'affranchir et de s'orienter une bonne fois.

Venons aux maîtres en. qui s'exprime le besoin nouveau des

esprits. Dès 1853, M. Leconte de Lisle * a trouvé sa voie dans les

Poèmes-antiques que suivront les Poèmes barbares (1862). Ce poète

est un érudit; il traduit Homère, Eschyle, Sophocle, Horace, et

il est intéressant de constater ce retour à l'antiquité grecque qui

coïncide avec l'effort pour objectiver le sentiment lyrique. 11

demande à l'érudition la matière de sa poésie : ses poèmes sont

une histoire des religions'. 11 raconte toutes lès formes qu'ont prises

dans l'humanité le rêve d'un idéal, la conception de la vie univer-

selle, de ses causes et de ses fins : légendes indiennes, helléni-

ques, bibliques, polynésiennes, Scandinaves, celtiques, germani-

ques, chrétiennes, tous les dieux et toutes les croyances défilent

). Un appel de chasseurs perdu dans les j^rands bois.

'^. L'Albatros. On saisit le procédé dans les Phares.

3. Louis Bouilhet (18v?2-1869). Mélxnis, conte romain, paru en 1851; Festons et

Astragales, 1859; Dernières chansons avec préface par G. Flaubert, 187-2; Œuvres
(poésies), Lemerre, pet. in-12.

4. Leconte de Lisle (1820-1894), né à la Réunion, s'arrêta un moment dans lo

Fouriérisme. Poèmes antiques (1853); Poèmes barbares (1859); Poèmes tragiques

(1884); Derniers poèmes (1895); Premières' poésies et lettres intimes (1902). —
Édition : Lemerre, in-8, et pet. in-12. — A consulter : P. Bourget, Essais de

psychologie contemporaine; Brunelière, Evol. de la poésie lyrique, 13= leçon;

F. Calmeltes, Leconte de Lisle et ses amis, s. d. ; Marius Ary Lcblond, Leconte de Lisle,

1906; Vianey, les Sources de Leconte de Lisle, 1907; Elsenberg, ie Sentiment reli-

gieux chez Lecomte de Lisle, 1909; J. Dornis, Leconte de Lisle, 1909.
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devant nous et se caractérisent avec une étonnante précision '

.

Le poète n'est pas, comme on l'a dit, un impassible. C'est un
desespéré. 11 regarde la vie avec une tristesse qui nait d'un absolu,

d'un incurable pessimisme. Tout est illusion, écoulement sans fin de
phénomènes; rien ne s'arrête, rien n'est, pas même Dieu. Il n'y a

que la mort. En certains endroits, un accent personnel se laisse

sentir, et certain appel à la mort, certaine effusion de pitié sur les

vivants, nous découvrent l'âme douloureuse du poète. Mais ces

élans de sensibilité sont aussitôt comprimés qu'aperçus.

Au lieu de crier en pur lyrique ses incertitudes ou ses angoisses,

M. Leconte de Lisle a préféré les dérober derrière les incertitudes

et les angoisses de toute l'humanité, dont son mal est le mal. De
là, ce défilé des dieux et des religions qui sont les formes par où
l'humanité tente toujours de tromj)er son ignorance et d'éterniser

sa brièveté; mais ces formes elles-mêmes passent, portant témoi-

gnage de l'universel écoulement et de l'éternelle illusion, démas-
quant le néant dans leur mélancolique succession.

Comme Vigny, et par un effet analogue du pessimisme, M. Le-

conte de Lisle aime les fugitives apparences de l'être. Il regarde,

il saisit la vie universelle en tous ses accidents. De chaque phéno-

mène, il fixe la particulière beauté; et ainsi le poète des religions

se double d'un peintre de paysages et d'animaux. Les descriptions

de M. Leconte de Lisle sont puissammeht qbjerctives, d'une inten-

sité de couleurs, d'une énergie de reliefs -, à quoi rien dans la

poésie contemporaine ne saurait se comparer. La personnalité du

poète ne s'affirme plus que par l'élection de la forme : une forme
belle et large, impeccable et précise, aveuglante parfois à force

d'éclat, dure .aussi à force de fermeté. Cette poésie, en sa continue

perfection, a des reflets, un grain, une solidité de marbre.

V. Hugo était absent : M. Leconte de Lisle, après ses deu.x admi-

rables recueils, fut le maître incontesté de la poésie française;

autour de lui se groupèrent un certain nombre de jeunes poètes,

qui prirent le nom de Parnassiens, lorsque l'éditeur Lemerre
publia leurs vers dans le recueil du Parnasse contemporam '.

1. A R(")té de Leoonle de Lisle, comme son ami, et son inlroducleur au paDlhélsme,

il ranlichrislianisme, à l'InHlénisme, il faut signaler cet original et parfois délicieux

Louis Ménard, trop philosophe pour un poète et trop poète pour un philosophe,

értidit plus que ne le sont à l'ordinaire les poètes et les philosophes, esprit un

peu encombré de sa richesse, et ployant sous son originalité : il ne sut pas créer

la forme souveraine qui l'eût mis au premier rang dont sa fine intelligence était

digne. Édition : les Râveriet d'un païen mystique, 1870, réimp. p. Massis, 1909.

— A consolter : Ph. Rerlhelol. Louis Ménard et son œuvre, 1902 (//• éd.).

2. Midi. Le Sommeil du Condor, f^es Éléphants, etc.

fort

3. Le Parnasse contemporain, 1860, 1869 et 1876, 3 séries : cf. Th. Oautier, Ragz

)rt sur le progrès de la poésie depuis 1830. ^
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Chacun y apporta son tempérament original, sa force de senti-

ment ou de pensée : le trait commun de l'école fut le respect

de l'art, l'amour dés formes pleines, expressives, belles. Tous ont

une" remarquable science de la facture, et si parfois la matière

semble maigre ou vile dans leurs œuvres, il faut reconnaître

que presque tous ont dit en perfection ce qu'ils avaient à dire.

Il n'en est guère qui, grâce à la probité du métier, n'aient eu la

bonne fortune de donner la forme qui dure à quelque sujet bien

rencontré; et l'on formera, l'on a formé déjà de charmantes

anthologies, où tout est de premier ordre, parce que chacun four-

nit très peu.

Mais nous ne pouvons regarder ici que les chefs de file pour

ainsi dire, ceux qui se séparent par une énergique originalité, ou

dont l'impérieux exemple indique des directions nouvelles.

M. Sully Prudhomme ' est un philosophe, et il a voulu donner

à la poésie philosophique plus de rigueur, plus d'exactitude

qu'elle n'en a jamais eu. Il a en effet apporté dans l'expression

des idées une netteté, dans la suite des raisonnements un ordre,

dans l'exposition des doctrines une précision qu'on ne retrouverait

pas ailleurs. Et la philosophie qu'il présente, tout imprégnée de

science, attentive aux découvertes, aux hypothèses de l'histoire

naturelle, de la physique, est bien une philosophie d'aujourd'hui.

A la métaphysique joindre la science, cela est d'un poète que

la difficulté n'effraie pas.

Après avoir traduit le premier livre de Lucrèce, pour se faire la

main, M. Sully Prudhomme a fait un poème sur la Justice : il la

cherche dans l'univers, qui lui montre partout la lutte, la haine,

la faim; il ne la trouve enfin que dans la conscience de l'homme.

Pour ces hautes conceptions, le poète a choisi une forme étriquée

et raffinée : d'un bout à l'autre s'égrènent des sonnets alternant

avec quatre quatrains. Plus heureuse est l'épopée symbolique du

Bonheur : ni les sens, ni la pensée, ni la science ne donnent le

bonheur; il est uniquement, absolument dans le sacrifice. Sans,

doute la force de l'idée, la logique du raisonnement font obstacle

parfois à la poésie et imposent aux vers une précision de prose

scientifique. N'était la valeur de la pensée philosophique, on croi-

rait par endroits lire un discours de Voltaire. Cependant il y a

dans ces poèmes d'admirables choses; surtout dans le Bonheur,

l'idée se fond dans le sentiment, s'enveloppe dans le symbole; une

1. M. Sully Prudhomme (1839-190S;. Stances et poèmes, 1865; Solitudes, 1869;

Vaines Tendresses, 1875; la Justice, 1S18; le Bonheur, 1888; Testament poétique,

1901 ; la Vraie Religion selon Pascal, 1905. — Éditions : Lemerre, in-18, et pet. in-12.

—. A consulter : Brunelière, Évol. de la poésie lyr., 14" leçon. Zyromsky, Sully

Prud'homme, 1907.
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poésie subtile, vaporeuse sans être nuageuse, précise sans être

abstraite, saisit à la fois l'imagination et l'intelligence.

Cependant M. Sully Prudhomme a réussi plus constamment
dans la courte méditation qui réalise par une image gracieuse

ou touchante quelque vérité philosophique, un fait de notre vie

morale, une loi de la vie universelle. Rien de plus achevé, de
plus neuf que ces petites pièces, la Mémoire, YHabUude, les Chaînes,

la Forme : il faudrait citer presque tout le recueil. M. Sully Prud-
homme a de profondes tendresses et d'abondantes pitiés, qui nais-

sent en lui d'un pessimisme délicat et pénétrant. Ni cri, ni révolte,

ni tension même : une tristesse douce et discrète, toute en demi-
teintes, un vif sentiment de l'humaine misère, une déploralion

sans violence des êtres et dos formes qui passent. Quelles sont les

expériences intimes qui donnent un tel accent de sincérité à cette

poésie raffinée? Je ne sais, et le poète ne laisse guère entrevoir sa

vie dans son œuvre. Il a un esprit de généralisation, qu'il applique

même aux faits de sa sensibilité; il ne s'arrête qu'aux émotions
où transparaît quelque servitude ou quelque aspiration de
l'impersonnelle humanité; mais ces généralités sentimentales ne
sont pas des lieux communs, et ces poèmes exquis notent je ne
sais combien de fines nuances d'impressions, font apparaître je

ne sais combien d'invisibles forces morales.

Avec M. Leconte de Lisle, la poésie fuit vers l'archéologie et

l'histoire : avec M. Sully Prudhomme, elle s'allie à la philosophie

et à la science •. Une troisième direction reste, dans laquelle la

poésie objective peut se trouver : elle consiste à recevoir de la

perception extérieure la matière des vers, en sorte que le moi n'y

contribue que par sa représentation du non-moi. Parallèlement au
roman naturaliste peut se développer une poésie naturaliste, tout

appliquée à rendre les aspects de la vie familière, de la réalité

vulgaire, même triviale, même laide.

La voie fut décidément ouverte par M. E. Manuel -, qui tenta

d'enfermer dans de petits tableaux, discrètement teintés d'émo-
tion, les mœurs du peuple parisien, les scènes de la rue et de
l'atelier; mais l'idéalisme du poète le condamnait à dérober une
partie de ses modèles derrière la noblesse de son propre senti-

ment. Dans ce genre, M. Coppée^ s'est acquis le nom d'un maître.

1. Madame Ackermann (1813-1890) a exprimé avec plus d'énergie que d'art l'amer

pessimisme d'une âme qui ne peut ni échapper ni se résipner à une conception irré-

ligieuse et positive de l'univers. Poésies, Lemerre, 1874, pet. in-12.

2. M. E. Manuel, né en 1823. Pages intimes (1866); Poèmes populaires (1871);
Pendant la guerre (1872). — Édition : Calmann-Lévy.

3. M. François Coppée, né en 1842. Reliquaire (1866); Intimité* (1868); la Grève
des forgeron» (1869); les Humbles (1872); Promenades et intérieurs (1872); Poé-
sies (1879); Contes en vers (1881 et 1887); dans le Ihéfttre de M. Coppée, le Passant
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Moins artiste que Gautier, sans être plus penseur, il avait débuté

par dès mièvreries sentimentales, dont les formes travaillées ont

je ne sais quel aspect de bijouterie fausse. Puis il a visité les fau-

bourgs, les usines, les gares, la banlieue parisienne; il a frôlé la

vie populaire; il s'est constitué le poète des formes humbles de la

nature et de l'humanité. La tentative était intéressante : par

malheur, on ne trouve dans les vers de M. Coppée ni la sincère

énergie ni la large pitié que de tels sujets exigent. Le souffle est

court; l'artifice littéraire est trop sensible. L'œuvre reste laborieu-

sement prosaïque, et l'intensité de l'impression réaliste n'y com-
pense pas la sécheresse poétique.

La poésie réaliste, si elle est possible, n'a pas rencontré

d'homme : il faut en chercher les esquisses éparses un peu par-

tout dans les vers de ces vingt dernières années, surtout dans quel-

ques pièces de Maupassant ' ou de Verlaine ^
: disons aussi, pour

être juste, çà et là, par hasard, dans la Chanson des Gueux ^.

(1809), où se révéla Mme Sarah Bernhardt. — Éditions : Letnerre, in-18 et pet.

in-1'2; éd. in-4; éd. illustrée in-8.

1. « Au bord de l'eau " (le début), dans Des vers.

2. u Le Pitre » ou « l'Auberçe >', dans Jadis et Naguère.

3. M. J. Richepin a donné la Chanson des Gueux (1876); les Blasphèmes (1884);

la Mer (1886); Mes Paradis (1894); des romans, des comédies et des drames. —
Édition : M. Dreyfous, in-18.



CHAPITRE (V

LA COMEDIE

1. Vaudeville : Labiche. Opérette : Meilhac et Halévy. — 2. Comédie :

Éjiiiie-Awçter. Portée morale de l'œuvre. Relief des caraclères;

vérité des peintures de mœurs. — 3. D^goasfils. Prédication

morale : pièces à thèses; personnages symboliques. Fragments
d'études réalistes.

Au théâtre comme ailleurs, et presque plus qu'ailleurs, éclate

ropposition des deux parties du siècle : avant 1850, les enthou-

siasmes, les fureurs, l'idéalisme gonflé du drame romantique;

après 1870, la comédie triomphe sur toute la ligne, étale toutes

ses formes, vaudevilles drolatiques, copieuses boufTonneries, pein-

tures réalistes des mœurs.

1. VAUDEVILLE ET OPÉRETTE.

Le vaudeville eut de beaux jours entre 1850 et 1870, avec

Labiche *, qui donna, principalement au théâtre du Palais-Royal,

les chefs-d'œuvre du genre. Ce serait une lourde sottise de prendre

trop au sérieux cette fantaisie fertile en inventions cocasses, ces

cascades de situations folles qui tombent si aisément des données

initiales d'un sujet. Mais si Labiche a pris la place qu'il tient au-

dessus de tous ses rivaux, dont quelques-uns ne lui cèdent pas

en gaieté, il la doit au grain de bon sens qui presque toujours

relève ses drôleries. Tantôt un solide lieu commun d'observation

morale sert de thème et de conclusion à la pièce, comme dans

le Voyage de M. Perrichon (1860); tantôt derrière les gestes, les

attitudes, les propos des plus grotesques bonshommes, on aperçoit

1. Emile Labiche (1815-1888). Sa première œuvre caracléristique est le Chapeau

de paille dltaliê (1851). — Édition : Calmann-Lévy, 10 vol. in-8, 1878-79.
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nettement les mouvements des pantins réels que la caricature

amplifie comme dans Célimare le bien-aimé (1863), et tantôt — ce

qui est le mieux — la charge s'amortit, s'affine en un joli tableau

(le mœurs, comme dans cette soirée sous la lampe, en province,

qui fait le premier acte de la Cagnotte (1864). Sans poser pour le

moraliste, sans avoir de mots amers ni cruels, le bon Labiche
nous donne assez souvent l'inquiétante sensation que ces imbéciles,

ces ahuris, ces détraqués qui nous réjouissent, ne sont pas loin

de nous.

Je mets plus haut, pour ses chefs-d'œuvre, un genre qui appar-
tient spécialement au second Eaaplrè, et qui en est, à certains

égards, l'originale expression : je veux parler de l'opérette telle

que la comprit Offenbach ', surtout lorsque ses rythmes éche-
velés coururent sur les livrets de Meilhac et Halévy. Dans ces

livrets d'une bouffonnerie énorme et pourtant fine ^, dont la fan-

taisiste irréalité semble se rapprocher parfois de la comédie de
Musset, dans cette « blague » enragée qui démolit tous les objets

de respect traditionnel, en politique, en morale, en art, et qui ne
reconnaît rien de sérieux que la chasse au plaisir, revit ce monde
du second Empire que les romans et les comédies, plus brutale-

ment ou plus sévèrement, s'efforceront de représenter : monde
efîrénément matérialiste, si vide de conviction qu'il ne croyait

même pas à lui-même, se moquant du pouvoir et de l'argent qu'il

détenait, et se hâtant, avant de les perdre, d'en acheter le plus

possible de plaisir. La plus démoralisante séduction émane de ces

œuvres légères, où se mêlent subtilement la froide ironie et la

griserie sensuelle. Hors de là, les livrets d'opérette ne sont que
vulgaire polissonnerie ou fadeur sentimentale.

2. LA COMÉDIE : EMILE AUGJER.

La comédie proprement dite, étouffée entre le vaudeville à pré-

tentions de Scribe et le drame à grand fracas des romantiques,
reparut avec éclat vers 1850, quand Augier donna sa Gabrielle

(1849) et Dumas fils sa Dame aux Camélias (1852) : non point la

comédie classîqlïêTjôyêusè él générale, mais une comédie drama-

1. Offenbach (II'IQ-ISSI), né à Cologne. H. Crémieux lui donna le livret d'Orphée
aux Enfers (1S61).

2. Ludovic Halévy (1834-1908), a écrit, avec Meilhac (né en lB'iZ)Jai Belle ffélène

(1865), la Vie pajisienne {iSG&), la Grande-Duchesse de Gerolstein (1867). les Brigands
(1869). lis ont fait quelques comédies, dont Froufrou (1869) et la Petite Marquise.
— De L. Halévy on a des études satiriques, des nouvelles et des romans qui sont
d'un écrivain délicat; de Meilhac, diverses comédies d'une fantaisie originale.
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tique, enveloppant quelque thèse morale dans une peinture exacte

des mœurs contemporaines, une comédie émouvante et réaliste,

qu'influençait fortement le voisinage du roman de Balzac.

Deux noms caractérisent de 1850 à lS80ou 1885 révolution de la

comédie : les noms de MM. Augier et Dumas. Si l'on n'écoutait

que le bruit des succès, il faudrait leur joindre M. Sardou '. Mais

ce vaudevilliste éminent, à qui n'a pas manqué une verve amu-
sante, encore qu'un peu grosse, de caricaturiste 2, n'a apporté dans
la pièce sérieuse que le goût des eTTets qui forcent l'applaudisse-

ment, le génie des trucs^eTTtes-tieciiesrPeinture des mœurs, des-

cription des caractères, invention du pathétique, tout est machiné,
artiticiel, « insincère », dans ces œuvres dont le brillant déjà

s'écaille de toutes parts. Elles jouent à la grande comédie, et l'on

n'y sent rien qu'un faiseur qui spécule sur la vulgarité intel-

lectuelle et morale de son public, sans donner d'autre but à son
art que de faire cent ou deux cents fois salle comble. Nous nous
en tiendrons aux vrais artistes, à MM. Augier et Dumas.
Emile Augier ^ a fait des pièces en vers et des pièces en prose :

celles-là sont la partie morte de son œuvre. Augier, esprit solide

et bourgeois, fait le vers en bon élève de Ponsard, qui serait nourri

de Molière; son style poétique a quelque chose de lourd, de pénible,

rieîi du poète. Mais sa prose est ferme, nette, toute pleine de
pensée et chaude de sincérité. C'est par son œuvre en prose qu'il

faut le mesurer, non par Feloquence gauche de ïAventurière (1848)

ou les grâces vieillottes de PhUiberte (1853).

Augier est un bourgeois : et son théâtre exprime les idées d'un

bourgeois de 1850, qui aurait l'àme saine, sens droit, volonté

ferme, moralité intacte. Le romantisme d'abord lè^Tévolte : il

démasque dans Gabrielle (1849) la fausseté de l'idéal romantique,
le danger de la passion effrénée et souveraine. Aux sentimenta-
lités issues du romantisme, aux réhabilitations hypocritement
ou naïvement attendries de la courtisane, il oppose le Mariage
d'Olympe (1855). Mais ce n'est pas pour mettre à l'aise le maté-
rialisme bourgeois qui fait passer l'intérêt et l'argent avant tout :

contre ce qu'on pourrait appeler le scribisme, contre l'immoralité

décente des classes moyeiines, il maintient la nécessité de fonder
le jnariage sur l'amour. La dot devient la misère des jeunes

1. M. Victorien Sardou (1831-1908) a donné sa première pièce en 1854. Principales

pièces : Nos Intimes (1861); la Famille Benoiton (1865); Sérapkine (1868); Patrie,

drame (1869); la Haine, drame (1875); Daniel Hochât (1880); Fédora. — ÉdlUons :

C.ilmann-Lévy, in-18. (Pièces séparées; celles des dernières années, non imprimées.)
2. Rabagas (1872); Oncle Sam (1875); Divorçons (1883), etc.

3. Emile Augier (1820-1889), né à Valence (Drôme), fit jouer en 1844 la Cigué. Les
Fourchambault (1878) sont sa dernière œuvre. — Édition ; Calmann-Lévy, 7 vol. in-18.

— A oonsulter : P. Morillot, Emile Augier, 1901.
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filles richfiSt- l'obstacle au bonheur, dans Ceinture dorée (1855),

dans Un beau mariage (1859), dans les Fourchambault (1878), déjà

dans P/i(7i6er;e(1853).

Mais Augier regarde le mouvement de la société contemporaine,

et, avec indignation, il en dénonce les vices. Deux surtout : la

fièvre des spéculations, la poursuite enragée de la fortune par le

mélange de l'adresse et de refTronterie, par l'alliance de la Bourse
et du journal {les Effrontés, 1861): puis la « blague », l'ironie dis-

solvante qui tourne les scrupules de conscience en ridicules gothi-

ques, et nettoie le terrain pour l'âpre et sec matérialisme (la Con-
tagion, 1866; Jean de Thommeray, 1873). A ces deux traits de la

société du second Empire, Augier, en pur bourgeois libéral, en

ajoutera un troisième : le jésuitisme. Ennemi déclaré du parti

reUgieux, au point qu'il lancera son Fils de Giboyer (1862) contre

Veuillot et le journalisme catholique, il aura surtout l'horreur des

jésuites, dont il dénoncera l'effrayante politique avec une violence

ingénue dans Lions et Renards (1869).

Toutes ces œuvres, robustes et saines, dans leur philosophie un
peu courte, sont d'excellentes études de mœurs ^ Un vigoureux
sens des réalités soustrait l'œuvre aux dangers de la thèse, et

l'empêche de s'évanouir dans l'abstraction comme de se dessé-

cher dans le symbole. Les caractères sont d'un relief remar-
quable, dune analyse un peu sommaire, mais bien vivants et dra-

matiques en leurs énergiques raccourcis. Il est fâcheux qu'une
conception grossière du personnage sympathique ait peuplé la

comédie d'Augier de jeunes savants vertueux et de polytechni-

ciens candides, qui valent les beaux colonels de Scribe. Mais,

sauf le fantastique agent des jésuites, Augier a bien réussi les

coquins, les demi-coquins, les honnêtes gens entamés, tout ce qui

a tare ou vice, jusqu'à l'égoïsme inconscient et la veulerie perni-

cieuse.

Ses grandes qualités ressortent surtout dans ces admirables pièces,

où, sans thèse, il ne s'est attaché qu'à exprimer les mœurs qu'il

voyait, en leur ridicule ou navrante corruption : dans le Gendre de

M. Poirier (1854), qui met aux prises deux types si vrais de bour-
geois enrichi et de noble ruiné; dans les Lionnes pauvres (1858),

où l'honnête Pommeau et sa femme forment un couple digne de
Balzac, et nous offrent le tableau des ravages que l'universel appétit

de richesse et de luxe peut faire dans un modeste ménage; dans
Maître Guérin (1864), enfin, qui, malgré son sublime colonel, est

peut-être l'œuvre la plus forte de l'auteur par le dessin des carac-
tères : ce faux bonhomme de notaire, qui tourne la loi et qui

1. Ajoutez JUme Caverlet (1876) : la questioi^ du divorce.
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cite Horace, gourmand et polisson après les affaires faites; cette

excellente Mme Guérin, vulgaire, effacée, humble, finissant par
juger le niaii devant qui elle s'est courbée pendant quarante ans;

cet inventeur à demi fou et férocement égoïste, qui sacrifie sa

fille à sa chimère, ces trois figures sont posées avec une éton-

nante sûreté; Guérin surtout est peut-être le caractère le plus ori-

ginal, le plus creusé que la comédie française nous ait présenté

depuis Molière : Turcaret même est dépassé.

3. M. ALEXANDRE DUMAS FILS.

M. Alexandre Dumas * était encore tout imprégné de roman-
tisme, lorsqu'il débuta en d852 par la réhabilitation de la courti-

sane, dans la Dame aux Camdias : c'est l'idée même de Mavion de

Lorme. Il sembla changer de voie quand il donna le Demi-Monde^

étude réaliste de certaines parties gâtées de la société. La contra-

diction des deux œuvres n'est qu'apparente; si l'auteur semble

changer de principe, c'est que les espèces ne sont pas les mêmes :

l'amour absent dans un cas, présent dans l'autre, détermine la

sévérité ou l'indulgence de l'auteur. M. Dumas me semble n'avoir

jamais répudié la moralité de sa première œuvre : comme j'y

retrouvais Marion de Lorme, je retrouverais dans les Idées de

Madame Aubray quelque chose des Misérables, la thèse même
qu'implique l'histoire de Fantine. Cette thèse restera une des idées

fondamentales de l'œuvre de M. Dumas. Mais au romantisme sen-

timental des premiers temps s'est substituée en lui une austérité

évangélique d'un goût singulier, qui s'est épanchée surtout eu

éloquentes préfaces.

M. Dumas est un moraliste visionnaire, qu'obsède et qu'enfièvre

la décomposition sociale qui résulte de la mauvaise organisa-

tion de la famille. Il s'est donné pour tâche de reconstituer_Ja_.

famille, sur l'égalité, la justice, et l'amour. Il attaque l'argent

comme viciant l'institution du mariage; il attaque les mœurs qui

1. M. A. Dumas (1801-1895), fils du fameux drumaturge et romancier, a comnieocé

par des romans. 11 a publié aussi diverses broehures sur des questions morales et

sociales. Comédies : la Dame aux Cnmrlias {1850); le Demi-Monde (1855); la Ques-

tion d'arr/ent (1857) ; le Fils naturel ( 1S58) ; le Pire prodigue (1859) ; l'Ami des Femmes

(1864); ies Idées de Mme Aubray (1867); la Visite de Noces (1871); la Princesse

Gforfjes (1871); la Femme de Claude {Mli); Monsieur Alphonse {IS13);\'Étrangère

(lS76j; la Princesse de Baijdad (1881); Denise (1885); Francillon (1887).

Édition : Théâtre complet, Calmann-Lévy, 7 vol. in-18; Théâtre des autres (pièces

refaites par M. Dumas), t. 1 et 11, 1894-95. —A consulter: P. Bourget, Essais de psycho-

logie contemporaine.



LA COMÉDIE. 1071

dissolvent la famille en autorisanl ou excusant l'inconduite «Je

l'homme; il attaque l'éducation qui ne prépare pas plus l'homme

que la femme à son devoir domestique; il attaque les préjugés

qui, dans l'estimation des fautes, accablent l'ignorance et n'absol-

vent pas le repentir; il attaque les lois qui, avec la femme, sacri-

fient l'enfant à l'égoïsme, au vice de l'homme.

Cette prédication sévère s'est exercée dans des pièces brillantes,

contre la séduction desquelles il est difficile de se mettre en

garde. Une construction très solide, qui fait ressortir la thèse,

qui dresse les situations comme des arguments et nécessite le

dénouement par une pressante logique, un dialogue éclatant

d'esprit, trop ingénieux parfois et trop pétillant, mais d'une sin-

gulière précision dramatique, d'incroyables tours d'adresse pour

éviter les difficultés en paraissant les aborder de front, autant

de romanesque qu'il en faut pour amorcer ou désarmer le public,

des brutalités voulues et mesurées, et, par un contraste piquant,

les plus rigides conclusions préparées par les plus scabreuses

situations; au milieu de tout cela, des coins de scènes qui don-

nent la sensation immédiate de la vie, des parties de caractères,

qui éclairent fortement certaines profondeurs de l'àme contem-

poraine : voilà l'impression mêlée et puissante que donnent les

comédies de M. Dumas.
Le danger du genre qu'il a créé, et dans lequel nul jusqu'ici n'a

pu le suivre, c'est que la thèse ne détruise le drame. Parfois, en

dépit du très habile emploi de tous les ressorts dramatiques, on

croit n'avoir pas devant soi une image de la vie : l'abstraction l'em-

porte, et la pièce s'écoute, en dépit des acteurs, comme un dia-

Togue moral; l'accent de l'auteur domine dans toutes les voix des

personnages. 11 y a quelques œuvres surtout, où les caractères sem-

blent vidés de toute réalité, à l'état de purs symboles : toute la

Femme de CUiude, et le principal rôle de VÉtrangère nous laissent

l'impression de dessins apocalyptiques sous lesquels il ne fautcher-

'lier que des idées. Dans beaucoup de personnages, le symbole

s'efface par la substantielle réalité de l'imitation, qui parfois est

très délicatement et minutieusement poussée : il s'etl'ace, mais il

subsiste. Et je n'en veux pour preuve que le jugement porté par

l'auteur sur les actes de ses personnages : il s'en faut que nous

en estimions comme lui la valeur morale ; l'écart est précisé-

ment d'autant plus grand que nous les prenons davantage comme
individus réels, astreints aux infirmités, aux incertitudes, aux
délicatesses des réelles consciences. Pour l'auteur, ils sont des

symboles, purs représentants de l'absolu; reprochera-t-on à des

symboles d'être arrogants, indiscrets, brouillons, brutaux?

La dernière œuvre de M. Dumas atteste la souplesse toujours
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jeune de son talent : il est, cette fois, tout à fait purfzé de Scribe;

il semble que, sous certains soufdes venus de loin, sa dureté ait

fondu. Plus de factice roman, plus de raide logique : la comédie

de PranciUon ne nous olVte que réalité et humanité. La moitié du

r(Me de Ta femme, une détraquée honnête, mais surtout les trois

rôles d'hommes qui sont de vivantes expressions de la veulerie

contemporaine, chacun avec sa physionomie propre, font de la

pièce une des excellentes études de mœurs que nous ayons. Et

de plus, une sorte de tristesse philosophique imprègne certaines

scènes, où la désillusion pessimiste apparaît à la suite de la ruine

de la volonté. L'œuvre, sans fracas de morale, sans étalage de pitié,

est large et profonde '.

1. A consulter, pour tout le chapitre : J. Lemattre, Jmpressions de tht'Atre, 7 vol.,

in-lS. J.-J. Weiss, le Théâtre et les Mœurs, in-18. R. Douraic, Portrait» d'écrivains,

ia-l><; De Scrihe à llisen, in-IS. Parifrot, le Tln'àtre d'hier, in-18.



CHAPITRE V

LE ROMAN

1. (". iistnvft p'iniih nri. : sa place entre le romantisme et le naturalisme.

Objectivité, impersonnalité, impassibilité de l'œuvre.— 2. Roman-
ciers naturalistes : M. Zola. Prétentions scientifiques, tempérament
romantique. Puissance de'scriptive. — 3. MM. de Concourt : natu-

ralisme, nervosité, impressionnisme. M. Al^)honse Daudet : sen-

sibilité et sympathie dans l'elTort pour atteindre l'expression

objective. Le peintre des liumbles. Vastes tableaux de mœurs.
Guy de Maupassaj t : un vrai, complet, pur réaliste. — 4. Hors du
naturalisme : M. P. Bour^et : le roman psychologique et analy-

tique. Pierre Loti : le roman subjectif, pittoresque et sentimental.

Le genre dominateur de la littérature, entre 1830 et 1890, a été

le roman, comme, dans la première moitié du siècle, la poésie

lyriqns: Et ce déplacement de la supériorité est à lui seul le

signe d'une nouvelle orientation littéraire : par délinition, le

lyrisme est l'expression du moi, et le roman doit être la percep-

tion du non-moi.

1. GUSTAVE FLAUBERT.

Entre les deux écoles romantique et naturaliste se place Gus-

lavç_XLa.ubert, qui procède de l'une et l'onde l'autre, corrigeant

l'une par l'autre, et mêlant en lui les qualités de toutes les deux :

d'où vient précisément la perfection de son œuvre. Au moment
unique où le romantisme devient naturalisme, Flaubert écrit deux
ou trois romans qui sont les plus solides qu'on ait faits en ce siècle *.

1. Biographie : G. Flaubert (1821-1880), né à Rouen, fils d'un chirurgien, passa la

plus grande partie de sa vie à sa propriété de Croisset, près de Rouen. Il était grand
travailleur : Irùs bourgeois d'habitudes et de vie pratique, avec sa haine romantique
du bourgeois.

Éditions : Charpentier, Il vol. in-18 {Corresp. avec G. Sand, 1 vol. ; Corresp
.
générale

,

i vol.); Lemerre, 10 vol. in-16 (9 vol. de Romans; 1 vol. de Théâtre). Quantin, 8 vol.

in- 10. La premit're Tentation de Saint-.Antoine, \>. p. L. Bertrand, 1908. — Â consulter :

Notices de G. de Maupassant et de Mme Comnianvdle, en tète des deu.\ recueils du
Correspondance. Max. Du Camp, Souvenirs littéraires, 2 vol. P. Bourget, Essais de
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Il se disait romaoJi^ue, et il l'était par son éducation, par ses *

admirations littéraires : Ihigo était sou Dieu. 11 avait des préjugés,

des manies de romantique échevelé : cet excellent homme pro-

fessait candidement, avec une féroce trucuk-nce de paroles, la

haine du hourgcois, do la vie et de la morale hourj^'eoises; il avait

soif d'étranpeté, d'énoimilé, d'exotisme. On le sent tout voisin de

Gautier et de Baudelaire. Puis, le romantisme a fait l'éducation

artistique de Flaubert : du romantisme, il a retenu le sens de la

couleur et de la forme, la science du maniement des mots comme
sons et comme images; de la seconde génération romantique, de

Gautier et de l'école de l'art pour l'a^rt, il a pris le souci de la per-

fection de l'exécution, la ifcTïniig'ue scrupuleuse et savante. Le choix

d'un adjectif le fait suer d'angoisse ; il tourne et retourne sa

phrase, la laisanl passer par son gueuloir, jusqu'à ce qu'elle satis- •

fasse son oreille par d'expressives harmonies.

Mais voici par où il sort du romantisme : il a senti le besoin de

dompter son imagination, et il s'est mis à la rude école de la

nature. Docilement, patiemment, il s'ap[)li(]ue à la co(»ier pour la

rendre en son propre et singulier caractère. Il travaille à s'élimi-

ner- de son (inivre, c'est-à-dire à n'y i-esler que par la maîtrise de

sa facturée. Il veut que le roman soit objectif, impersonrrel, « im-.

passible »; et, malgré les violences ou les gaucheries des formules

idont il use dans sa Corresi>ondiince, il a raison lorsqu'il veut que

j
l'émotion, la pitié sortent, s'il y a lieu, des choses mêmes, et non

pas d'une [)ressiori directe de l'auteur sur le lecteur, lorsqu'il

défend arr romancier de forcer pour ainsi dire la carte de la sym-

pathie ou de l'attendrissement par une intervention indiscrète.

j
Le roman, ainsi, ne sera plus la coofkieQjiiê_iL£n jnd[vidij_êt sou-

' vent l6 jeu de sa fantaisie : il scr-a ce que sa définition veut qu'il

' soit, un miroir de l'âme liujuiii ne, un tableau de la vie. Par ces

théories, Klaid>ert se rapproche sensiblement de la doctrine clas-

sique, et son impassihilitd ressemble fort à la vdison du xvri« siè-

cle '. De fait, il a abdi(|ué les haines littéraires des romantiques : il

p.sycholoyie coiilcmporaiiie. U. Doiiblel, la Conipotition de Siilammbô, d'après la

Correspoiidiuice de P'Iaiiberl, Toulouse, I89i. E. Faciiel, Flrtubert, 1899. Oiimesnil,

l'tauherl, son héiédité, sjn milieu, sa mi'lliode. 1905. K.-W. Kisihcr, Etudes sur

riaubert (iiiéilil; Ir. fr.), l'.W. K. 1 icsclianiios, Flau/icrl, su vie, son raraclére et

.ses idées avatil IS57, 1909.

1. Mais celle iiii|iassihililé esl siirloul daus la foinie el dans le travail. L'analyse

lelrouve sans cesse tout Klaubcrl, ses passions el ses sonfl'rances, dans son œuvre,

mais il s'est r.ar.hô, non élalc. Il a fail elForl pour atteindre la vérité extérieure el

générale; et par là il s'oppose aux romantiques et s'apparente aux classiques. Mais

il n'y a pas de vrai artiste qui puisse et qui veuille neulraliser réellement sa per-

sonnalité, supprimer celte expérience inlerne que lui fournissent les réactions de sa

sensibilité. Oans toutes les « idées », qui ne peuvent être contrôlées ripoureusemenl

jiar «no méUiode scientifique, il entre une part d'iniat;iii.ilion, d'émotion el de.



LE ROMAN. 1075

cuimire jusqu'à Roileau, dont il ne soulTre pus qu'on dise du mal,

parce qu'enlin il a fait ce qu'il a voulu. Il seul dans Boiieau un art

impersonnel et la perfection d'une certaine technique.

Madame Bovnry{{Sol) a chance d'être le chef-d'œuvre du roman
contemporain : c'est une œuvie d'observation minutieuse et serrée

dans une forme tout a la fois éclatante et sobre. Le réalisme de

Flaubert n'est jamais une servile et plate copie des apparences

superdcielles. Tous ses personnages sont si patiemment étudiés,

qu'en faisant saillir tous les détails de leur individualité, il

dégage les traits profonds qui en font dos types puissants et

compréhensifs. i.'œuvie a paru brutale en son temps; dans l'en-

semble, elle n'est que fortç et triste. Il est permis aujourd'hui de

dire que, si Flaubert avait en horreur les prédications morales

comme les effusions sentimentales, cependant ces vies étalées

impassiblement devant nous laissent à la lin de la pitié et déga-

gent une leçon. La leçon, grave et profonde, c'est le danger du

romantisme : nous voyons ce que les grandes aspirations lyriques,

les vagues exaltations, transportées dans la vie pratique par des

âmes vulgaires, peuvent produire d'immoralité, de chutes et de

misères sans grandeur. Le lomantisiTie incurable de Flaubert a

rendu son analyse plus pénétiante et plus sûre; il n'a pu donner

cette admirable description du mo;6?/s lyriiiue que parce qu'il en

observait certains effets en lui-même. Et ces êtres vulgaires, formes

dégradées de l'humanité, nous blessent dans notre amour-propre;

ils nous affligent, et nous les méprisons : pourtantàls sont si réels,

si vivants, ils souffrent avec une si énergique intensité, qu'ils pren-

nent droit de représenter la pauvre humanité, et qu'un peu de

notre pitié, une pitié loyalement, rudement gagnée par eux sans

complaisance ni tricherie de l'auteur, adoucit nos dégoûts, notre

tristesse et notre révolte. L'ironie impitoyable de l'auteur s'abat

seulement sur ceux que la vie ne châtie pas, qui fleurissent en

leur sottise et leur bassesse, sur l'heureux, hilare et décoré Homais.

Plus navranteet plus grise est l'impression que laisse VÉducalion

sentimentale {iS69\ : Madume Bovary prenait une grandeur tragique

par les convuTsTôns passionnées et par la mort de l'héroïiie. Ici,

plus rien de grand dans le modèle : c'est J'aplatissemcut lent et

progressif TnriTCTiTnX"pTiT~îfi~"viëj" ce Frédéric Moreau est TïTi

médiocre, un faible, qui mamjue l'existence rêvée dans la lièvre

idéaliste de ses vingt ans; par une suite d'expériences sans éclat,

minutieusement décrites en leur terne réalité, se rabattent peu à

peu toutes les ambitions, s'évanouissent toutes les chimères. La

volonté subjectives. Ce qui revient à dire que la distinction de l'art impersonnel et

de la poésie personnelle n'est pas absolue, mais relative; et qu'ici comme en uiorale,

il faut juger l'écrivain sur ses tendances et ses efforts, sur sa volonté IJI' éd.).
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piolnndeur cl la tristesse de l'œuvre, c'est cet écoulement d'unr

vie, où il n'arrive rierij cl, sans qu'il arrive rien, la submersion linale

de toutes les espérances juvéniles dans la niaise, slupide et mono-
tone existence du bouigeois de petite ville. Et que surnage-l-il?

un souvenir, pas même un souvenir de bonheur, le souvenir d'une

velléité sans effet; mais il suffit que ce soit un souvenir de la pre-

mière montée de sève virile, pour que l'àme en soit à jamais

ensoleillée et réjouie.

Triste encore, mais d'une tristesse plus tendre, est le premier

des trois Contes que Flaubert donna en 1877 : cette histoire d'un

cœur simple — il s"agit d'une pauvre servante de province — est

d'une sobriété puissante et d'un art raffiné; dans l'insignifiance

des faits, dans l'absolue pauvreté intellectuelle du sujet, dans la

bizarrerie ou la niaiserie de ses manifestations sentimentales,

transparaît constaniment l'essentielle bonté d'un cœur qui ne sait

qu'aimer et se donner; quelque chose de grand et de touchant

se révèle à nous par des effets toujours mesquins ou ridicules;

et ces deux sentiments qui s'accompagnent en nous, donnent une

saveur très particulière à l'ouvrage.

En face de ces études réalistes sur la vie contemporaine, Flau-

bert nous présente de hardies, d'étranges tentatives de restitution

de mœurs ou d'àmes bien lointaines : la Légende de saint Julien

rHospitalier, Hérodius, dans les Trois Contes, la Tentation de saint

Antoine (1874), et surtout le roman carthaginois de S«/rtm?n6ô(l862).

En réalité, il n'y a pas de contradiction entre les deux parties de

l'œuvre de Flaubert, lia tout simplement « appliqué à l'antiquité

les piocédés du roman moderne », et la Ten'tatiofï on Salammbô ne

sont pas construits autrement que Madame Bovary ou le Cœur
simple. Seulement, l'observation directe étant impossible ici, il y
a suppléé par l'éUjde des documents qui permettaient de reconsti-

tuer la réalité disparue.

La Tentation de saint Antoine, qui paraît une si prodigieuse fan-

taisie, est aussi strictement objective que l'Éducation sentimentale.

Celte hallucination fantasticiue est sortie tout entière d'une patiente

étude de documents; de là, justement, la froideur de l'œuvre, et

la fatigue qu'elle laisse : tellement l'auteur s'est mis en dehors de

la vie contemporaine, tellement il a éliminé toute idée personnelle,

toute conception philosophique, morale ou religieuse, qui eussent

donné direction, sens et portée à ce. splendide cauchemar. L'àme
qui anime la Légende des siècles manque ici *.

1. Ces réflexions no s'appliquent qu'à la rédaction déflnilive, la troisième. La pn'

mière était nettement romantique. El je ferais même aujourd'hui des réserves sur !••

caractère objectif de la dernière rédaction. L'exécution est toul objective. Mais l'àme

personnelle de Klaubert^ue manque pas plus dans cette vision que l'àme de Leconte
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Pareillement la couleur historique de Salammbô est tout à

fait différente de la couleur locale des romantiques. Je ne sais

quelle estime un archéologue peut avoir pour le roman de Flau-

bert : pourtant il est sîif que Tœuvre n'est ni symbolique ni phi-

losophique, mais strictement historique. Flaubert n'a rien voulu

exprimer de lui-même, ni sa conception ni son rêve de la vie. Il a

essayé de comprendre, de voir et de faire voir comment avaient

pu vivre des Carthaginois, ainsi qu'il avait montré des Normands,
il a essayé de déterminer sa vision par une solide et vaste érudition,

de diriger et limiter son imagination par tout ce qui pouvait con-

tribuer à former la connaissance exacte de la vie carthaginoise :

visite des lieux et vue de tous les débris de l'art punique, élude de

textes anciens et modernes, examen de toutes les formes analo-

gues ou voisines de civilisation

Au reste, il prétendait faire œuvre, non pas d'archéologue, mais

d'artiste. Il suppléait à toutes les lacunes de l'érudition : il allait

chercher à travers les siècles et les races de quoi compléter ses

textes, cueillant ici un trait du Sémite biblique, et là faisant con-

courir sainte Thérèse à la détermination du type extatique de

Salammbô. « Je me moque de l'archéologie, écrivait-il; si la

couleur n'est pas une, si les détails détonnent, si les mœurs ne

dérivent pas de la religion et les faits des passions, si les carac-

tères ne sont pas suivis, si les costumes ne sont pas appropriés aux

usages, et les architectures au climat, s'il n'y a pas, en un mot,

harmonie, je suis dans le faux. Sinon, non '. » 11 n'était pas dans

le faux. Il a fait ce qu'il voulait, et cette œuvre, en son éclat

étrange, est forte comme Madame Bovary. La psychologie, naturel-

lement, est moins intérieure, plus sommaire; les passions, bizarres

parfois en leurs effets, ou monstrueuses, sont élémentaires en leur

principe. Mais c'était une condition du sujet. Tout l'intérêt va aux
manifestations extérieures par lesquelles cette humanité lointaine

se représente à nous, formes de meubles ou de palais, formes de
sentiments ou d'actes. Un peu lourd, quoi qu'en ait pensé Flaubert,

en sa richesse descriptive, ce roman est supérieur à tout ce qu'on

a pu tenter en ce genre, par la largeur pittoresque et l'énergie

dramatique des tableaux.

11 serait injuste de juger comme une œuvre achevée le roman

de Lisle dans les Poèmes antiques. L'auteur a évité de se mettre directement en
scène, lui et son temps, et les idées de son temps : mais sa vision historique est en
même temps une rep^-ésentation symbolique, et le triomphe de l'atome de matière,
de la cellule, sur lequel s'achève l'ouvrage n'est certainement pas une caractéristique

de la civilisation dn iv' siècle : c'est le terme du développement philosophique et

scientifique de l'hiunanité, tel que le comprend un poète de la fin du xi.x* siècle

{W éd.).

t. Lettre à if. FrteAner, à la suite de 5aiaTOmé<î. Cf., lé/rf. ,1a lettre à Sainte-Beuve.
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postliuine tic îiourard et Pt'cuckct (1881). Ces expériences inces-

samment renouvelées de la bèlise bourgeoise deviennent vite fas-

tidieuses et fatigantes. I,'accumulation des petits faits, vraisem-

blables ou vrais chacun isolément, a ((uelque chose d'artificiel, de

mécanique : ces bonshommes sont des caricatures sèches et tristes.

C'est là surtout que lironie s'alourdit jusqu'à la cruauté: préci-

sément parce que Flaubert prend son point de départ dans son

préjugé personnel, c'est là qu'il y a le moins de vérité objective,

et, sous la platitude réaliste du détail, le, plus de fantaisie arbi-

traire : cette étude n'est qu'un vieux paradoxe romantique traité

par le procédé naturaliste.

Une dizaine de volumes, dont trois ou quatre sont des chefs-

d'œuvre, voilà l'œuvre de Flaubert, et il taul lui compter cette

sobriété, qui révèle l'artiste difficilement satisfait de sa production.

Aussi se faisait-il de l'art la plus haute idée : c'était sa religion,

le remède au mal métaphysique, la raison de vivre. Par l'art seul,

l'intelligence et la volonté saisissent leurs objets qui, partout

ailleurs, leur échappent : dans Fart seulement, l'homme peut

connaître et créer; hors de l'art, il n'y a qu'illusion et impuis-

sance. Le fanatisme artistique de Flaubert n'est pas griserie d'ima-

gination ni expansion de sympathie : c'est la dernière étape

d'une pensée philoso|)liique, qui na point voulu s'arrêter dans le

scepticisme pessimiste. Par là encore, il clôt l'âge romantique et

remet la littérature sous la direction de la réflexion critique.

2. ROMANCFERS NATURALISTES : .M. É. ZOLA.

L'école naturaliste, que Flaubfrt se défendait d'avoir fondée, s'est

constituée à la lîn du second Empire, sous l'influence de Madame
Bovary et des théories littéraires de Taine, sous l'influence plus

lointaine et d'autant plus prestigieuse des grands travaux des

physiologistes et des médecins. Le maître qui a fourni les formules

les plus impérieuses, les applications les plus éclatantes de la doc-

trine, est M. F. Zola'.

Flaubert n'était encore qu'un artiste : M. Zola est, prétend être

1. M. Emile Zola (1840-1003). Principales a-uvips : Contes à Ninon (186i). Thé-

ri'se liaquin (18fw). Les Hougoii-Mari/uart (1871-1803 1 : la Coni/ufte de Plas.<:ans, lu

Curée, fAssommoir (1877), Germinal (188.j), la Débâcle (189-2]. Les Trois villes

Lourdes 1,1804), Home (1896), Paris (1808). Les Quatre ÉrangiU-s : léconditc (1880

Triioail (1001) ; Correspondance, 1007-l'.t08, 2 vol. - Édition i Ch.irpcntier, 40 voi

in-18 (-20 vol. dos fiougon-Moct/uart .
s vol. i\,\ Critigue; 1 vol. <ii' Théâtre; 2 vol.

(le r.iirrespondance). — A consulter ; Iv Zol.-fr le lloman exp/Timental, I vol.
;

!•'. Briiiiolièie, le liomun nutwalinle. -' tSl. 180-J; K. Doomic, Porlraitê d'icri-

raiiit; Larriiiiinel, Nouvelle* Études de litJ. et d'art; Mnssis, Comment tmilc Zoln

cnmpoiait SfS romans, lOOfi.
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un savant. 11 s'inspire, outre Tajne, de Claude Bernard. Un roman
n'est plus seulement pour lui une observation qui décrit les'com-
bioais'jns spontanées de la vie : c'est une expérience, qui produit-
artificiellement des laits d'où l'on induit une loi certaine et néces-'
saire. Il n'y a pas lieu de nous arrêter à la théorie du roman expéri- '

mental : elle repose sur la plus singulière méprise. M. Zola n'a jamais
aperçu la différence qui existe entre une expérience scientiliquement
conduite dans un laboratoire de chimie ou de physiologie, et les

prétendues expériences du roman où tout se passe dans la tète de
l'auteur, et qui ne sont en fin de compte que des hypothèses plus
ou moins arbitraires*. M. Zola ne nous a-t-il pas confié lui-même,
dans une lettre rendue publique, que son roman du fieue était une
» expérience scientifique » conduite « à toute volée d'imagination » ?

Passons donc condamnation sur les prétentions scientifiques de
M. Zola : toute la série des Rougon-Macquart, cette histoire naturelle
d'une famille sous le second Empire, ne nous apprend rien sur la loi

de l'hérédité, ne la démontre ni ne l'explique. Dans l'hypothèse
de la parenté qui unit tous les héros de ces romans, je ne puis voir
qu'un artifice littéraire, assez inutile du reste : les œuvres ne per-
draient rien à rester isolées dans leurs titres, comme elles le sont
de fait. Car toutes les branches de la famille des Rougon-Mac-
quart poussent de tous côtés, à tontes hauteurs, et la série ne me
donne pas même cette impression générale que produit laComédie
humaine de Balzac : les récils divergents ne concourent pas à
former en moi l'idée d'un vaste ensemble social, où les diverses
parties se tiennent et se raccordent.

La faiblesse de la conception scientifique de M. Zola apparaît
assez curieusement dans le caractère particulier de chacun des
roma.ns qui doivent l'exprimer. Il semblerait que l'objet principal
du romancier devrait être l'élude de l'individu en qui se continue
la névrose héréditaire : mais pas du tout. L'individu s'efFace : et
les documents qu'apporte M. Zola sont relatifs à une spécialité
professionnelle, ici les chemins de fer, là les mines, là la broderie
ailleursla finance. C'estGervaisequiestune Rougon-Macquart, mais
c'est à l'alcoolisme de Coupeau que l'auteur s'attache; et Gervaise
avec son hérédité, n'aurait pas déraillé, si Coupeau n'avait bu.
Au reste, expérimentations scientifiques, ou explications tech-

niques, tout le scientifique et tout le technique se valent chez
M. Zola : il n'est même pas vulgarisateur comme M. Jules Verne.
Ce n'est chez lui qu'agitation confuse, étalage incohérent de mots
savants ou spéciaux, qui étourdissent sans éclairer. C'est de la

science en trompe-l'œil.

t. Taine (Préface des Essai» de critique) invitait à l'erreur {IS' éd.).
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La psycliologie des romans de M. Zola est bien courte. Sa doc-

trine fûTÏÏisait — et son letnporanient ne protestait p^s contre

au doctrine — que l'observation scientifique est extérieure, non

intérieure. Il ne s'est pas douté que ce n'est qu'en soi qu'on

connaît les autres. Il a vu passer des gens en blouse ou en redin-

gote, gesticuler des bras, ctinceler des yeux, ràler ou saif,Mier des

corps : et il s'est demandé' ce que cela signidait. Ou plutôt, il l'a

demandé à .sa science : ses manuels de médecine lui ont montré

des cas pathologiques; ses manuels de physiologie lui ont expliqué

les fonctions de la vie animale. Persuadé qu'il tenait tout l'homme,

il ii'à rieii cherché dans la vie humaine au delà des accidents de

la névrose et des ptiénoinènes de la nutrition. Des agitations de

fous, ou des appétits de bru tes^. voilà tout ce qu'il nous olfre :

de la, l'indigence psychologique, le vide inquiétant de ses bons-

hommes : de là, la mécanique brutale et grossièrement convenlion-

nelle de leurs actes. Ce sont des fous ou des biutes, de qui, au

bout de quatre cents pages, après qu'ils ont étalé leur vie, on n'a

rien à dire, sinon que ce sont des brutes ou des fous.

Malgré ses ambitions scientifiques, M. Zola est avant tout un

\'manij.que. Il me fait pensera V. Hugo. Il a un talent vulgaire

efrabuste, où domine l'imagination. Ses romans sont des poèmes,

de lourds et grossiers poèmes, mais des, poèmes. Les descriptions

sont intenses, éclatantes» écrasantes, et tournent en visions

hallucinatoires '
: l'œil de M. Zola, ou sa plume, déforme et

agrandit tous les objets. C'est un rêvç..irLaastrueux de la vie qu'il

nous offre : ce n'en est pas la realité simplement transcrite. Sa

fantaisie effrénée anime toutes les formes inertes; Paris, une mine,

un grand magasin, une locomotive, deviennent des êtres effrayants

(jui veulent, qui menacent, qui dévorent, qui souffrent; tout cela

danse devant nos yeux comme dans un cauchemar. La pauvreté

et la raideur des caractères individuels les inclinent à devenir

des expressions symboliques -, et le roman tend à s'organiser en

vaste allégorie, où plus ou moins confusément se déchiffre quelque

conception philosophique, scientifique ou sociale, de mince valeur

à l'ordinaire et de nulle originalité. Tout cela est bien d'un roman-

tique, et l'on a pu qualifier de réalisme épique le genre de M. Zola.

1. Cf. ce prodigieux Puradou, ilaos la Faute de l'abbé Alourel : il n'y a pas ud

exemple, même chez Victor Hugo, d'un aussi fanlustique agraadissomoul de la réalité
;

cependant cf. les Misérables (le jardiu de la rue PUunel) et les Chansons des rues et

des bois. Pour le principe de ce procédé descriptif, voir la « personne » de la cathé-

drale dans Notre-Dame de Paris.

'2. Les yr-as et les maigres, du Ventre de Paris. Le paysan et le bourgeois, dans la

Dàhàcle. Ailleurs une femme qui devient la Femme, et son vice le Vice universel.

Même dans le couple de {'Assommoir, peu d'individualité, et, au contraire, puissante

vérité typique.
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Des épopées sociologiques, voilà bien en effet ce qu'il a donné, et

j'y trouve à peu près autant de document humain que dans les

épopées humanitaires de la Légende des siècles.

Mais c'est précisément ce romantisme, cette puissance poétique
qui font la valeur de l'œuvre de M. Zola : cinq ou six de ses romans
sont des visions grandioses qui saisissent l'imagination. Surtout,

incapable, comme il est, de faire vivre un individu, il a le don de
mouvoir les masses, les foules : il est sans égal pour peindre tout

ce qui est confus et démesuré, la cohue des rues, une réunion
de courses, une grève, une émeute. Toutes les parties de Germinal
qui expriment la vie et l'âme collectives des mineurs, sont éton-

nantes de largeur épique.

Avec ce Germinal, qui est l'épopée du mineur du Nord, l'œuvre
maîtresse de M. Zola est TAssommoir, répopée dé l'ouvrier pari-

sien. Par un heureux accord de ces sujets vulgaires et de son
talent brutal, M. Zola a mis dans ces deux romans plus de _vérité^

une observation plus serrée et plus précise que danVTé's autres :

là aussi, plus de sincérité, je crois, et moins d'artifice verbal.,.,Ce

sont les deux maîtresses œuvres qui resteront de ce laborieux
ouvrier. Je ne dis rien de sa Débâcle : grand sujet, œuvre man-
quée '. Toute l'émotion est dans la matière : et pour preuve, qu'on
relise les plus ordinaires correspondances des journaux de 1870,

on sera tout aussi douloureusement empoigné.

3. MM. DE CONCOURT, DAUDET, MAUPASSANT.

MM. Edmond et Jules de Concourt- ont inventé trois choses, ils

le disenrdu moins : le naturalisme, la vogue du xvm^ siècle, et le

japonisme. Pour nous en tenir à la liltérature, ils se flattent un

peîîJirBperidant Germinie Lacerteux est de 1865, et suivait Renée

Mauperin, qui est de 1864. Or. tant par l'une que par l'autre de

1. Je suis un peu revenu de celle idée depuis que j'ai lu des éludes historiques

très fouillées et précises sur la guerre de 1870 : elles donnent la même impression

fie confusion; désarroi, incohérence, piétinement, désorganisation, et va-et-vient

des masses, c'est bien ce que Zola a compris et peint. Se'ilemenl le procédé artis-

tique ici est mauvais : le cadre romanesque est banal ; on voudrait que l'écrivain

se fût débarrassé de toute 6ction, et eût composé simplement des tableaux de la

guerre, sans héros ni épisode de son invention. Je ne dis rien ici des dernières

œuvres de Zola : ces romans de philosophie sociale, intéressants pour le biographe,

n'ajoutent rien à la gloire littéraire de Zola {//« éd.).

2. Edmond (1829-1896) et Jules (1830-1870) de Goncourt. Éditions : Les Hommtis

de Lettres (Charles Demailly), 1860; Sœur Philomène, 1861 ; Manette Salomon, 1867;

Madame Gervainais, 1869; Idées et sensations, 1866, in-8; la Femme au xviii' siècle,

1862, in-8. M. Edmond de Gnncourt, depuis la mort de son frère, a donné seul

quelques romans {les Frères Zemganno, 1879; et leur Journal (3 séries, en 9 vol.,

1887-96). De Jules seul -.Lettres. 1885.— A consulter: P. Bourget,A^ssa)s /•^epsycAo/oy/e.
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ces deux u'uvres, ils iiidi<|uaiciit trois caractères du ualuialisiiie :

•l'abord l'usage du document, île la note prise au vol dans les ren-

contres de la vie; traduisons : la substitution du report'u/e à la

psychologie; en second lieu, la superstition ou la prétention scien-

tilique, la fréquentation de la clinique, ItHudo de l'hystérie ici, là

<le la maladie de rœur, donc la substitution de la pathologie à la

psychologie; enfin, ilans Gcvminii' Larrrtcux, le principe si contes-

table que les faits vulgaires et les milieux populaires sont le

propre domaine de l'art réaliste, quir^y a plus de réalité dans

l'œuvre quand il y a plus de grossièreté dans la matière.

MM. de Concourt ont conscience d'avoir été « des créatures pas-

sionnées, nerveuses, maladivement impressionnables » : ils ont été

en effet des maniaques littéraires. Sur leurs terribles carnets ils

ont couché tout ce que leurs yeux et leurs oreilles ont rencontré,

choses et hommes, meubles et idées; plus sensitifs qu'intelligents,

ils ont à l'ordinaire curieusement fixé l'aspect des choses, cruelle-

ment aplati les idées des hommes. Surtout ils ne se sont jamais

doutés combien cette l'éroce application à tout convertir en notes

pour des livres pouvait fausser les justes proportions, altérer la

vraie couleur de la vie. Dans leur œuvre laborieuse, ils ont réussi

surtout à exprimer certains types de détraqués et de déclassés,

gens de lettres, artistes, acrobates; ils ont rendu avec une singu-

lière originalité les formes d'âmes les plus factices qu'une civili-

sation trop raflini^e fait éclore, la jeune fille du grand monde
parisien, par exemple, dans ce roman de HurK^e Mauperin, qui

demeurera, je pense, l'une des anivres caractéristiques de notre

temps.

Enfin, par leur .style-laurmenté, raffiné, souvent extravagant

ou alambiqué, souvent aussi d'une intense et originale précision,

MM. de Concourt ont exercé une grande influence sur leurs con-

temporains. Ils onl créé vraiment le &lyleùnprcbsion7U!>te : un style

très artistique, qui sacrifie la grammaire à l'impiession, qui, par

la suppression de tous les mois incolores, incxpressils, que récla -

mail l'ancienne régularité de la construction grammaticale, par

l'élimination de tout ce qui n'est qu'articulation de la phrase et

si^ne de rapport, ne laisse subsistei-, juxtaposés dans une sorte de

pointillé, que les termes producteurs de sensations.

M. Alphonse Daudet ', un l'm M.-ti.liniinj^jTanin_;<j|pplp, nPrvpiiCA

1. M. Alphonse Daudet (né h Nimes en ISIO), débute par un volume de vers, les

Amoiii-pu.tes (1858); Lettres de mon Moulin (tS69); Contes du lundi (1S73).

Éditions : Froment jeune et Ilisler aîné (1S74), le Nabab (1877). Sapho (ISS-i), Char-

pentier. in-18; Jack (2 vol., 1876); les Rois en exil (1879), VÉvanf/élisle {\SS:i), Denlu,

in-l8; le Petit Chose (1868), Helzel, in-18, et Lenierre, pei. in-12; l'Immortel (1880),

Lemerre, in-18; Tln^Alre, Charpentier, ? vol. in-18, 1880-1896. Collection Guillaume,
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séduisante, a subi l'iulluence de MM. Zola et de Concourt. Ce n'a

pas été toujours pour son bien : mais le mal, en somme, n'est pas

grave, et son œuvre met suffisamment en lumière son originalité.

Lui aussi, il a eu des calepins noirs de notes; lui aussi, il a déversé

ses notes dans ses romans; on y a trouvé le fait divers, le procès

scandaleux de la veille ou de l'avanl-veille. Lui aussi, il a pris

une gravité de médecin consultant, il a t;\té le pouls à la société;

on la vu déposer en justice comme un expert en psychologie,

dont la consultation fait preuve.

Mais M. Daudet avait trop de spontanéité pour que ses théories

pussent gâter son talent : et il nous a donné quelques-uns des plus

touchants, des plus séduisants romans que nous ayons. Tout ce qui

ësTlTans son œuvre impression personnelle et vécue, non pas seu-

lement chose vue, mais chose sentie, ayant fait vibrer son Ame
douloureusement ou délicieusement, tout cela est excellent : il

a été supérieur dans la description de tout ce qui intéressait sa

sympathie. L'impersonnalité du savant n'a jamais été son fait :

mais il a su objectiver sa sensation, remonter à la cause exté-

rieure de son émotion, et, domptant le frémissement intérieur

de son être, que l'on sent toujours et qui prend d'autant plus sur

nous, il s'est appliqué à noter exactement l'objet dont le contact

l'avait froissé ou caressé. Il est arrivé à faire une œuvre objective,

et point du tout impersonnelle. Provençal, il a décrit la Provence,

son soleil, ses paysages, depuis le caricatural Tartarin jusqu'au

très réel Roumeslan. Ayant vécu à Lyon et à Paris, dans les quar-

tiers populeux, parmi la petite bourgeoisie, ayant peiné, et long-

temps coudoyé les gens qui peinent, commerçants, employés,

ouvrières, il a représenté les vieilles maisons, les rues bruyantes

de Lyon et de Paris, la vie laborieuse et tumultueuse des fabri-

ques, les durs combats pour arriver aux échéances ou atteindre le

jour de paye, l'effort journalier, épuisant, contre la misère : le^Petit

Chose, Jack, Fromont jeune et Risler aine, des coins du Nabab et de

VÈvangéliste sont d'exquises et fortes peintures de la vie bourgeoise

et presque populaire. M. Daudet a l'intuition psychologique et la

bonne méthode : il a su fabriquer son œuvre avec son expérience

intime, sans étaler son moi. Il se pourrait bien que la vraie poésie

réaliste, que nous cherchions précédemment, ce fût lui qui l'eût

trouvée.

Enfin, M. Daudet a tenté aussi de grandes études historiques de

mœurs contemporaines : le monde du second Empire dans le Nabab,

illustrée, Flammarion, 13 vol. in-18. — A consulter : A. Daudet, Trente Ans de Paris

(1880), Souvenirs d'un homme de lettres (1888), Coll. Guillaume; F. Brunetière, le

Roman naturaliste ; Doumic, Portraits d'écrivains.
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le monde des souverains en déplacement ou on disponibilité dans

les Ilois en exil, le monde de llnslitut dans llminorUl. Ce dernier

roman est une complète erreur; mais les précédents, dans le décousu -

et l'incohérence de leur composition, présentent d'aiin)irables par-
|

ties. M. Daudet, finement et nerveusement, a su rendre certains

aspects du Paris d'il y a trente ans, aspects de la ville, aspects clés

âmes; il a dessiné de curieuses et vivantes figures : il a rendu

aussi, en scènes touchantes ou grandioses, l'idée que de loin, par

les indiscrétions des journaux ou la publicité des tribunaux, nous

pouvons nous faire des existences princières dans les conditions

que le temps présent leur fait. Mais il a donné des analyses plus

serrées et plus poignantes, dans ce roman de VÉvaiigéliste, où

il a dépeint le ravage du fanatisme religieux dans certaines

âmes contemporaines. Dans son écriture, comme on dit, un peu

hâtive, trop voisine parfois des documents du calepin, c'est là

vraiment une œuvre forte. Il a réussi peut-être encore mieux dans

Sapho, sujet scabreux et navrant, qu'il a traité avec une délicatesse,

une force, une sûreté incomparables.

La répression de la sensibilité, l'étude sévère de l'objet, ne

coûtaient aucune peine à Guy de Maupassant ' : aussi est-ce chez

lui, après Flaubert, qu'il faut chercher la plus pure expression

du naturalisme. Talent robuste plutôt que fin, sans besoin d'expan-

sion sympathique, sans inquiétude intellectuelle, Maupassant n'avait

ni affections- ni idées qui le portassent à déformer la realité : ni

son cœur ne réclamait une illusion, ni son esprit ne cherchait une

démonstration. Flaubert lui apprit à poursuivre le caractère

original et particulier des choses, à choisir l'expression qui fait

sortir ce caractère. Une fois formé, au gré de son maître, Mau-

passant se mit à écrire des nouvelles et des romans remarquables

par la précision de l'observation et par la simplicité vigoureuse

du style.

Dans tout cela, jpas de philosophie profonde : dans l'air ambiant,

Maupassant a pris la doctrine de l'écoulement in.cessant des phé-

nomènes; elle dispense de philosopher, et il s'en tient là. 11 voit

l'homme assez laid, médiocre, brutal en ses appétits, exigeant en -

son égoïsme, fort ou rusé selon son tempérament et sa condition, [

et, par force ou ruse, chassant au plaisir ou au bonheur : les satis- |

factions physiques et les biens matériels sont les objets presque

toujours de cette chasse. En somme, le gorille méchant ou polisson

1. Guy de Maupassant (1850-1893), filleul de G. Flaubert. — Éditions : Z)m rer« (1880),

c.liarpenlier ; Une vie (1883), Bel ami (1^85), la Petite Roque (1886), etc., en tout 9 vol.,

V. Uavard, in-18; Pierre et Jean (1888). Fort comme la mort (1889), Notre cceur, etc.,

.Ml tout 8 vol., Olieodorff, in-18. — A oonsnlter : F. Brunetière, le Roman naturaliste;

K. Doumin, Écrivains d'aujourd'hui ; G. M ayninl, Z.a vie «t l'œuvre de Maupassant, 1900.
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de Taiiie, U-l que le peuvent habiller les classes moyennes ou

populaires en notre Krance. Dans celle vue de l'homme, rien de

syslémalique, aucun parli pris : Maupassanl s'est regardé, jugé

dans sa soir de b1cn=i6tre, de Jouissances, d'activé expansion de

son être physique et sensible; il a regardé, Jugé nombre d'indi-

vidus, paysans et bourgeois, en qui il n'a rien trouvé aussi de plus.

Dans le développement de ses caractères, point d'outrance philo-

sophique, point d'exclusion a priori de la psychologie. Ce sont des

corps, mais aussi dos esprits et des âmes dont il parle : il ne se

prononce pas sur la cause des phénomènes, mais il lui suflit que

tout le monde s'entende sur les ordres de faits désignés par les

noms d'idées, désirs, affections, volontés. Il fera au tempérament sa

place, rien que sa place.

Mais il n'ajioint de goût, ni d'aptitude aux fines études psycho-

logiques. Au Tond, le roman psychologique est analytique, le

roman de Maupassanl est synthétique. Il veut représenter les

apparences de la vie, faisant entendre par les mouvements, par

les actes, les ressorts et les forces intimes de la conscience. 11 y
aura quelque chose de court et sommaire dans sa psychologie;

en revanche, rien d'abstrait, rien de purement logique : tout sera

solide et réel.

TTœuvre de Maupassanl nous représente tous les milieux et tous

les types qui sont tombés successivement sous son expérience :

paysans de Normandie, petits bourgeois normands ou parisiens,

propriétaires ou employés, il a dessiné des types vulgaires avec

une puissante sobriété, sans férocité, sans sympathie aussi,

parfois avec une sorte de dédain concentré qui donne à son

récit un accent d'ironie- âpre. Plus commune dans les nouvelles

des premiers temps, cette nuance de comique un peu dur

s'atténue dans les principales œuvres. Son champ d'expériences

s'élant agrandi, il a dit, dans Bel Ami, la lutte sans scrupules pour

la vie, c'est-à-dire pour l'argent, le pouvoir et le plaisir, dans

le monde de la presse et de la politique; puis il a touché les

choses du cœur, dans des milieux plus délicats (Fort comme la

mort). Enfin, il a paru incliner vers les sujets fantastiques, vers

le merveilleux physiologique et pathologique : son système ner-

veux, qui commençait à se détraquer, lui imposait ces visions.

Si l'on^ veut avoir une idée de la simplification hardie par

laquelle Maupassanl dégage le caractère de la réalité complexe et

touffue, on devra prendre de préférence Une vie : une pauvre vie

de femme, vie de courtes joies et de multiples déceptions, de

misères médiocres et communes qui l'ont de profondes blessures,

vie d'espérance obstinée, indéracinable, qui, trompée par un mari,

trompée par un fils, se reporte avec une navrante candeur sur le
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petit enfant destiné peut-être à lui fournir la dernière leçon do

désillusion, si la tnort ne vient pas avant. Cette vie, très particulière

en son détail, est si vraie, d'une vérité si moyenne en sa contexture

et qualité, qu'elle en prend une valeur f;énérale : à sa tristesse

s'ajoute toute la tristesse des innombrables vies que nous aperce-

vons derrière ce cas unique, et la puissance douloureuse de l'œuvre

en est infiniment accrue.

4. HOnS DU NATURALISME : MM. lîOURGET, FRANCE ET LOTI.

Le roman a été, depuis une trentaine d'années, le plus heureux

et le plus fécond des genres : c'est celui aussi où les tempéraments

ont été le moins comprimés par les traditions ou les théories. Je

ne puis que nommer rapidement les principaux écrivains qui ont

donné des œuvres agréables ou fortes, m'atlachant de préférence

aux originalités représentatives d'un groupe ou d'une tendance.

Au temps même où Flaubert donnait le type du roman natura-

liste, le roman idéaliste survivait en George Sand, toujours active,

et en Feuillet '. Défenseur du devoir, de ia vieille morale chré-

tienne, avocat de la femme à qui la société, l'homme rendent la

vertu diflicile et lourde, amateur de combinaisons romanesques,

arrangeur d'accidents tragiques, Feuillet est précieux par son

expérience du monde : certaines parties aristocratiques de notre

société n'ont été vues et bien rendues que par lui. Sous l'élégance

parfois maniérée de son style, il y a plus de réalité qu'on ne croit.

A mesure qu'il vieillissait, il a marqué de traits plus forts, presque

brutalement, la décomposition, la démoralisation de certain grand

monde, exquis gentilshommes aux âmes vides ou dures, déli-

cieuses jeunes lilles aux propos cyniques.

M.. Cherbuliez - a conté des histoires bizarres, aux aventures

compliquées, dosant adroitement la sur|)rise et la sympathie, assez

banal en sa psychologie et superficiel en sou émotion. 'Mais ce

romancier médiocre est un homme intelligent, d'esprit ouvert à

toutes les idées, curieux d'art, de science, de philosophie, uni-

versel et cosmopolite comme un Genevois cultivé peut l'être. 11 a

1. Ootave Feuillet (1801-1890) débute dans le roman en 1848." Le fade roman qui le

lança en le sacrant romancier idéaliste et mondain, le Roman d'un jeune homme pauvre,

-t ^de 1858 • le roman tragique de sa façon se connaît bien par Julia de Trécœur

i\9,11\ Les études sérieuses sontéparses surtout dans Monsieur de Camors (1867), His-

toire d'une Parisienne (1881), la .)tort,- (ISSO), les Amours de Philippe {1881), et

n lelnues traits dans Honneur d'artiste (1890). — Edition : Romans, Calmann-Lévy,

14 vol. in-18; Théâtre. 5 vol. in- 18.

o M Victor Cherbuliez (ué en 1829). Un Cheval de Phidias (1860), le Prince Vitale

fl864"l sont des causeries d'art et de philosophie; le Comte Koslia (1863) donne I

note de ses romans romanesques.

i
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mis dans ses romans des silhouettes exotiques, qui sont ajuusantes

et paraissent exactes. Mais surtout il a eu le don de la causerie

philosophique : il excelle à faire dialoguer sur les questions

actuelles de sociologie ou de science des personnages légèrement
caractérisés et spirituellement excentriques'. Toutes les parties de
ses romans qui ne sont ou peuvent n'être que des contes à la Voltaire

sont charmantes : quel malheur qu'il ne s'en soit.pas tenu là!

Deux romanciers qui ont circonscrit leur observation, sont

arrivés à rendre supérieurement certains milieux particuliers,

avec les espèces morales qui s'y développent : M. Ferdinand Fabre ^

a fait quelques tableaux remarquables de la dévotion rustique

et populaire dans les Cévennes méridionales, mais surtout de
vigoureuses études des caractères ecclésiastiques, des formes très

spéciales que l'Eglise impose aux passions, aux convoitises, aux
haines des hommes; M. Emile Pouvillon^, esprit délicat et péné-
trant, peint des paysans languedociens et gascons avec un très

fin sentiment des harmonies de l'homme et du sol.

Les trois œuvres les plus considérables que nous rencontrions,

dans ces vingt dernières années, à côté du naturalisme, sont celles

de MM. France, Bourget et Loti.

M. Anatole France * a fait passer, semble-t-il, dans le roman, l'in-

fluence de Renan. Avec un dilettantisme plus apparent que réel,

mêlant de façon originale la sympathie et l'ironie, il conte des

légendes religieuses, les miracles du mysticisme ou de l'ascétisme;

d'autres fois, il nous promène à travers le monde moderne, pre-
nant plaisir à nous détailler les plus excentriques ou immorales
combinaisons de la sensuahté et de Tintelligence, du positivisme et

de l'esthétisme dans les âmes contemporaines. Le jeu raffiné de
l'esprit autour de la foi et de la morale évangéliques, ce goût intel-

lectuel pour la simplicité du cœur qui n'est encore qu'une perver-

sion de plus dans nos incohérentes natures, ont trouvé en
M. A. France le plus curieux, le plus séduit, et le plus impitoyable
pourtant des historiens. Amateur de curiosités philosophiques,

érudit, bibliophile, il se promène de l'alexandrinisme au xviii^ siècle,

de la Thébaïde à la rue Saint-Jacques, de Paris à Florence, met-
tant dans tous ses romans ses goûts de fureteur et de chartiste, son

1. Cf. la Bête, 1887, et la Vocation du comte Ghislain, 1888 (le personnage humo-
ristique d'Eusèbe Furelte).

2. M. Ferdinand Fabre (né en 1830 à Bédarieux) : l'abbé Tigrane (1073), Dentu,
in-18; Barnabe (1875); Mon oncle Célestin (1881); Ma vocation (1889).

3. M. Emile Pouvillon (né en 1840 à Moutauban) : l'Innocent (1884), Jean-de-Jeanne
(1886). les Antibel (1892).

4. M. A. Franne (né en 1844) : le Crime de Silvestre Bonnard (1881); le Livre de
mon ami (1885) ; Thaïs (1890) ; la Rôtisserie de la reine Pédauque (1893) ; le Lys
rouge (1894). Histoire contemporaine {l'Orme du Mail, etc.), 4 vol. (1897-1900).
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lour lie pcnsoe si»iriliiol cl séduisant, et son L'X(|iiis seiiliiiionl ili-

l'art. 11 s'est fait en ces derniers lonips le peintre dos nnjiirs poli-

tiiiues de la France; et il y a maniteslé, avec l'observation la pins

aiguë, une chaleur insoupçonnée, un amour passionni- de la raison

et de la justice : ^'ironie est devenue l'arme d'un croyant, jlùilin

M. Anatole France a écriTune \je dç Jeanne d'Arc en deux volumes,

qui est un chef-d'œuvre. S'élant instruit paiTèinment do ce qu'un

historien dnit connaître pour traiter un pareil sujel, bien informé

de tous les documents et de tous les résultats de la critique, il a

essayé avec beaucoup de subtilité, de puissance et de bonheur,

d'interpréter les données de fait de celte élonnante hibloire : il a

construit la plus line et la plus vraisemblable psyi holo^^ie de

l'héroïne qui ait jamais été présentée; il a cherché dans la recon-

struction de toute la mentalité du xv° siècle, chez les diverses classes,

chez les Anglais et les Français, chez les princii»aux personnage?,

l'explication naturelle du miracle de la Pucelle. M. France a, dans

cette œuvre de premier rang, montré de quelle façon on pouvait dans

notre âge de critique et d'érudition remplacer le roman historique.]

M. Bourget ' s'est fait le peintre du high-Ufe : c'est le côté

déplaisant de son talent. Mais il a été depuis Stendhal, le plus

grand maître du roman psychologique que nous ayons eu.

Lourdement, minutieusement, prolixement, mais enlîn avec puis-

sance et profondeur, il nous décrit des âmes, des états d'àmcs,

des formations et des transformations d'âmes; ce que peulTJonncr

dans une âme contemporaine la situation d'Ilamlet {André Cor-

nèiis), ce que peut être l'amour d'une femme du monde ou

l'amour d'une coquine dans notre société contemporaine (Men-

songes), ce que peut produire telle doctrine philosophique dans

une âme résolue à conformer sa pratique à son idée (le Disciple),

etc. Et il y a bien, dans ce dernier roman, les cent cinquante

pages d'analyse les plus étonnantes qu'on ait écrites, lorsque

M. Bourget fait l'éducation de son « disciple », notant toutes

les circonstances et influences qui déterminent le caractère,

de la première enfance à l'âge d'homme. Là, le roman redevient

vraiment ce que laine souhaitait, un document d'histoire morale^.

1. M. Paul Bourget (né en 1858). Princi[>au.x romans : Cruelle Énigme (1885); Critve

d'amow (1886) ; André Cornélis (1887) ; Mensonges (1887) ; le Disciple (1889) ; Un Coeur

lie femme (1890) ; la Terre promise (1895) ; Cosmopolis (1893). Autres ouvrages : Essais

de psychologie contemporaine, 2 séries, 1883-85; Etudes et portraits, ^ vol., 1888;

Sensations d'Italie, 1891. - Édition : Lemerre, 17 vol. io-lS. De plus, 2 vol. pet. in-1--'

de Poésies. — A consulter : H. Duumic, Écrivains d'aujourd'hui.

'i. M. Bour;5el, on ces (ioinières années, s'est fait comme /olii, mais en scn-

contraire, sociologue et prédicateur de réformes sociales. Ses remèdes, ce sont i

monarchie, la religion, la hiérarchie cl l'autorité; il est le théoricien^mondain de I

France conservatrice. Son œuvre la plus remarquable en co genre est l'Étape, IW-'
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Pierre J.,oLiT pseudonyme qui cache M. le lieutenant de vaisseau

JulTcn Viaud ', est un écrivain sensilif et subjectif à la façon de

ChalcaliLriand. Il en a l'intensité d'impressions pittoresques, la

profondeur de mélancolique désillusion; mais Loti, au reste, est

très [)ersonnel et "li>iïl moderne. Détaché de toute croyance reji-

gîeljsè, il n'essaie pas de colorer en sentiment chrétien son incu-

rable pessimisme de sensuel mélancolique : il sent l'être, en lui,

hors de lui. s'écouler incessamment dans les phénomènes, et il

poursuit la jouissance passagère de la sensation attachée aux
apparences; mais il savoure, dans le moment même où il jouit,

r^jnertume de linévitable anéantissement de l'apparence hors

de lui, de la sensation en lui. Sa carrière de marin lui a fourni le

moyen de développer, d'achever son tempérament : elle l'a pro-

mené par le monde, à travers toutes les formes de la nature et

de la vie ; elle a rendu plus aiguës ses perceptions et ses mélanco-
lies. Sa vocation littéraire est née de l'idée que le livre seul pou- ',

vait fixer dans une réalité durable quelques parcelles de ce moi >

et de ce monde toujours en fuite. '

Dans des œuvres sincères, en un style étrangement vibrant et

intense. Loti a dit quelques-unes des impre'^'ions qu'il a recueillies

en ses campagnes : dans le Spahi, les soleils du Sénégal; dans
Mon frère Yves, les vastes paysages de pleine mer, quand le vais-

seau fuit et que « l'étendue miroite sous le soleil éternel », des

coins de Bretagne pluvieuse rendus avec une singulière délicatesse
;

dans Pêcheur dislande, la Bretagne encore, et la mer boréale, et

le Tonkin, et les mers tropicales. Loti est un des grands peintres

de notre littérature : il se place à côté de Chateaubriand, par la

fine ou forte justesse des tons dont il fixe les plus mobiles, les

plus étranges aspects de la nature.

Nulle psychologie , du reste, dans les bonshommes qui peuplent

ses tableaux : quelques états de sensibilité, les siens, aspirations

vagues et douloureuses, di'sirs do Tinipossible, regrets de l'écoulé,

nostalgies, désespérances, toutes les nuances enfin de cette dispo-

sition élémentaire qu'on peut appeler l'égoïsme seiitimfijital.

Avec ce tempérament, Loti est l'écrivain le moins fait pour la

fabrication mécanique des productions littéraires. Le subjectivisme,

à ce degré, ne se sauve que par l'absolue spontanéité.

1. M. Julien Viaud (né à Rocheforl en 1850): le Mariage de Loti (1880), d'où il

prit son pseudonyme; le Roman d'un spaA» (18S1) ;
Mon frère Yves (1883); Pêcheur

d'Islande (1886); le Désert et Jérusalem, impressions de voyages (1895). Bamuntc/io,

1897. L'Inde sans les Atif/lais, 1903. Vers Ispahan, 1904. — Édition : Calmann-Lévy,
14 vol. in-18. - A consulter : Loti, le Roman d'un enfant (1890) : R. Doumic, ouvr.

cité.



CHAPITKE VI

SCIENCE, HISTOIRE, MÉMOIRES

\. Science el pliilosophie : Claude Bernard. Nos moralistes. — 2. liru-

dilion el histoire : Fuslel de Coulanges. — 3. Ernest Renan :

morale idéaliste et science positive. L'esprit de l'homnie et l'in-

fluence de l'œuvre. — 4. Mémoires, lettres, voyages : Mme de
Rcmusat, Marbot, Pasquier, Doudan, etc.

Il est très difficile de marquer aujourd'hui où s'arrête la littéra-

ture : rintelligence est (lifTuse, la curiosité vaste; hors des genres

définis qui prometlenl des impressions d'aï t, jamais, je crois, plus

d'ouvrages spéciaux n'ont pris place dans la littérature. J'entends

par là qu'ils sont parvenus à un public qui en juge sans compétence
particulière, qui n'y cherche aucune instruction technique, qui

s'en fait, plus ou moins Irivoiement ou grossièrement, des moyens
de culture générale, de plaisir intellectuel. Il n'est pas possible

aujourd'hui, moins encore qu'au xvin<= siècle, de s'enfermer dans

la littérature d'art, et il faut qu'un homme qui ne se désintéresse

pas des choses de l'esprit, ait l'œil ouvert sur ce qui se passe dans

les mondes divers de l'érudition, de la science et de la philosophie.

Je suis donc obligé d'indiquer approximativement l'extension

que la littérature a reçue de là. Il est clair que ces indications seront

très superficielles, très incomplètes; et il ne faut pas y chercher

même une esquisse de développement des ordres de connaissances

auxquelles se rapportent les ouvrages que je citerai. Je me fais

seulement public, et .,e ne veux que désigner les œuvres qui ont

fait sortir du cercle restreint des spécialistes les idées, les notions,

les hypothèses, les acquisitions récentes de la philosophie, de la

science et de l'érudition.
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1. SCIENCE ET I>1IIL0S01>HIE.

Taine, dont j'ai parlé, Renan, dont je parlerai, l'Anglais Darwin \
qiirSe m'appartient pas," voîlà les Iruis {,'rands modilicateurs des

esprits contemporains : c'est d'eux, de l'un plus, de l'autre moins,

assez souvent de tous les trois tant bien que mal amalgamés et

fondus, c'est d'eux que nous tenons la plupart de nos idées géné-

rales. Darwin surtout — plus mal compris à mesure qu'il était

moins directement étudié — est devenu pres(jue populaire.

Un grand nombre <ie traductions d'ouvrages étrangers sont

devenues matières de lecture courante : avec le n.ituraliste Darwin,
l'Angleterre nous a fourni ses philosophes, Stuart Mill, Herbert

Spencer, Alexandre Bain ^. De l'Allemagne, nous avons connu sur-

tout, de première ou de seconde main, le matérialisme scientifique

de Biichner^, l'évolutionnisme systématique de [hfckel ; le pessi-

misme de Schopenhauer nous a conquis; et iM. de Hartmann a mis
pour un temps 1 inconscient à la mode. Et voici que commence
le règne de Nietzsche, destructeur du kantisme, du christianisme,

et restaurateur de la vraie morale par le culte irréfréné du moi.

Mais rentrons en France. Nos savants se sont, en général, rigou-

reusement renfermés dans les études spéciales, et n'ont pas cherché

à élargir leur popularité parla séduclioii di's Hypothèses générales

et des vastes perspectives systématiques. Des plus fameux, comme
M. Pasteur, on sait les travaux, mais on na rien à lire. Cuvier,

Arago s'étaient, dans la première moitié du siècle, fait une répu-
tation, comme autrefois Fontenelle, par les éloges académiques :

le genre a passé de mode, ou bien leurs dons d'exposition littéraire

n'ont pas passé à leurs successeurs. C'est l'intérêt philosophique des

idées qui a donné accès à quelques écrits scientiliques auprès des

hommes que la chimie ou l'histoire naturelle n'intéressent pas par
elles-mêmes; telles pages *, par exemple, qui précisent sur certains

points la conception qu'un homme (Je notre âge peut se former de

1. Charles Darwin (1809-1S82) : De l'origine des espèas par voie de sélection natu-
relle (Londres, 1839; Irad. de Mlle Royer, 1862). La Descendance de l'homme et ta

sélection sexuelle (Irad. par J.-J. Moulinié, 1872). Vie et Correspondance, publ. p.

son fils Fr. Darwin, Irad. 1888, 2 vol. in-8.

2. Sluarl Mill : Logique, Principes d'économie politique, Auguste Comte et le posi-

tivisme. — Herbert Spencer : Premiers principes ; les Buses de la A/orale évolutionniste ;

Introduction à la science sociale; Justice. — Bain : la .'iciehce de (''''diwation.

3. Bucliner : Force et matière. — Hœckel : Histoire de la création des êtres organisés

d'après les lois naturelles ; Anthropogénie. — Schopenhauer : /eJ/onrfe cotoots Volonté

et comme Représentation (trad. Burdeau, 3 vol. in-8, 1888-90). — De Hartmann : ta

Philosophie de l'Inconscient.

'i. Berthelot Préface de la Synthèse chimique.



iO'J'2 LE NATURALISME.

l'univers, ou telles discussions sur le darwinisme ', d'où nous sortons

mieux renseifjnés sur la valeur générale de la doctrine. Il y a un
point où l'histoire se réduit à l'archéologie, qui se confond à son

tour dans l'anthropologie; et lu curiosité historique, qui est un des

caractères de ce temps, a valu des lecteurs inattendus a des tra-

vaux tout à fait techniques ^. Mais l'œuvre qu'il faut tirer hors de

pair, c'est VIntroduction à iétude de la Midedne cxpérimcritale de

Claude Bernard ^
: œuvre de science pure qui est définitivement

établie comme une œuvre maîtresse delà pliilosophic^contemporaine,

et qui joint au large intérêt du fond la solide simplicité de la forme

.

Pour la métaphysique et la psychologie, un homme qui reste

amateur en philosophie choisira, parmi la multitude des essais

historiques, dogmatiques ou critiques, les forts écrits de M. Renou-
vier *, les rigoureuses recherches de M. Ribot, les ingénieuses,

parfois aventureuses, et toujours littéraires études de M. Fouillée,

les très suggestives discussions de Guyau sur les plus troublants

problèmes de l'heure présente. De moralistes à l'ancienne mode,
nous n'en avons plus : les maximes sont devenues un jeu innocent,

sans conséquence et sans portée. l>es écrivains qui se sont senti le

don de l'observation morale ont émigré en masse vers le roman et

le théâtre, pour mettre en action et en drame leur expérience.

Quelques-uns ont coulé tout doucement leurs remarques person-

nelles, leurs conceptions de l'homme et de la vie, dans les formes

de l'histoire ou de la critique. Ce que Prévost-Paradol avait fait

pour les moralistes français, M. G. Martha ^ l'a fait, très délicate-

ment, pour les moralistes latins; M. J. Simon, aussi finement et

plus malignement, pour quelques contemporains *. Arvède Barine ",

1. Quatrefages, Broca, etc.

2. Broca, de Mortillet, sir John Lubbock, etc.

3. Cl. Bernard (1813-1878), professeur au Collège do France. Son livre est de 1865.

La. science expérimentale, 1878.

4. Renouvier (1815-1903) : Essais de critique générale, 4 vol. in-8, 1854-64. —
Th. Ribot : Psychologie de l'attention, 1888, in-12; /es }taladies de la Mémoire {i8S\ ;

les Maladies de la Volonté (1883); fes Maladies de la Personnalité, 1885, in-1^

F. Alcan. — A. Fouillée : la Philosophie de Platon (1809); la Liberté et le détern.i

nisme (1873 et 1884); l'Idée moderne du droit (1878); la Science sociale contemporain!-.

1880, in-18. Hachette. — Guyau : /esquisse d'une morale sans obligation ni sanction ;

l'Art au point de vue sociologique ; l' Irréligion de l'ai'enir, etc.

5. C. Martha (né en 18'20) : les Moralistes sous l'empire romain (1854); le Poème de
Lucrèce (1869); Études morales sur l'antiquité (1883); la Délicatesse dans l'art, 1884,

Hachette, in-18.

0. Dans son étude sur Victor Cousin (Hachette, in- 16), dans sa Notice sur Miehetet

et autres lues à l'Institut, dans ses Mémoires des autres (1889). M. Jules Simon (181-1-

1896) a fait en outre le Devoir (1854), VOuvrit^re (1863), etc. Il a été l'un dos prin-

cîipaux orateurs de l'opposition sous l'Empire. Il était seorclaire porpélnel de l'Aca-

iJéniie des Sciences morales.

7. Pseudonyme de Mme Vincens (1840-1908) : Essais et fantaisies (1888); Portraits
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par une ci(^ation synthétique que dirige un remarquable sens psy-

cholof^'ique, rend de pâles figures historiques aussi vivantes, aussi

réelles que des personnages de roman.
Une des plus inattendues et originales applications de ce talent

est celle que nous présente M. Gréard : il a mis sa clairvoyance

de moraliste dans la réd;icMon des rapports et docunients admi-

nistratifs; et c'est la première fois, je crois, que des « écritures »

de cet ordre sont devenues œuvres littéraires '.

Au reste, il faut ici réserver la part de ce que l'avenir révélera.

La littérature du xix" siècle ne sera complète qu'au xx<^ ou au

xxi^ siècle : quand nous ne serons [)lus, nos héritiers découvriront

des penseurs qui auront fait leur tâche parmi nous, à côté de nous,

à notre insu. Il se rencontrera peut-être alors quelque moraliste,

qui aura passé sa vie à noter chaque acquisition de son expé-

rience. C'est ainsi que récemment le Suisse Amiel nous a été

découvert après sa mort : type remarquable d'impuissance prati-

que et d'activité interne, esprit tout occupé à l'analyse de soi,

perdant à s'étudier le temps et la faculté d'agir, subtil, pénétrant,

triste de clairvoyance aiguë, et, il faut bien le dire, quelquefois

insupportable par sa manie de tout compliquer pour décomposer
tout 2.

2. ÉRUDITION ET HISTOIRE : KUSTEL DE COULANCiES.

Mais c'est toujours l'histoire, avec ses sciences auxiliaires, qui enri-

chit le plus notre littérature. Par les grands historiens romanti-
ques, l'histoire a été vraiment réunie à la littérature, qu'elle ne
touchait jusque-là qu'accidentellement. A la suite de l'histoire,

toute l'érudition, toutes le^ parties de l'archéologie et de la philo-

logie, apportent leur contribution. La valeur littéraire des œuvres
d'érudition se mesure à deux caractères : la quantité de pensée
philosophique impliquée ou suggérée; l'intensité de vie concrète
exprimée ou dégagée.

Je mets à part Renan, dont toute l'œuvre est sortie en somme
de la philologie sémitique : j'y reviendrai tout à l'heure. A l'ar-

chéologie appartient la vaste Histoire de iart dans Vantiquité de

lie femmes (1888) ; Princesses et grandes darnes (1890); Bourgeois et gens de peu (1894);

A'évrosés (1898).

1. O. Gréard (1828-1904), vice-recteur de l'académie de Paris. Mémoire sur l'en-

seignement secoyidaire des filles, présenté au Conseil académique de Paris (1882).

Education et instruction, 4 vol. in-18, 1887, Hachette (recueil de rapports et mé-
moires). L'Éducation des femmes par les femmes (1886).

2. H. -F. Amiel, Fragments d'un journal intime, précédés d'une étude par Schérer,

2 vol. in-12, 1883-84, Genève.
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M. Peirol ', qui — je laisse toujours le mérite spécial — nous fait

voir dans ses expressions artistiques le mouvement ^'énéral des

civilisations anciennes, et saisir la vie même des siècles lointains

dans tous les débris qu'elle a laissés, depuis le temple ou la for-

teresse jusqu'aux bijoux et aux vases; c'est aussi comme une ample
leçon d'esthétique expérimentale. A lé^ philologie se rattache la

fine et suggestive Histoire de la littérature grecque ^ de MM. Alfred

et Maurice Croiset, modèle de forme sobre et simple autant que

de science exacte. Parmi tant de remarquables travaux qui font

concourir la philologie, l'histoire et la critique à l'explication des

œuvres grecques ou romaines, il faut nous arrêter aux études

diverses de M. Gaston Boissier ^ sur la littérature latine. Très au

courant de la science allemande comme de l'érudition française,

fortement influencé par Renan, mais s'interdisant d'aborder direc-

tement les controverses brûlantes comme de discuter abstraitement

les questions philosophiques, M. Boissier s'est enfermé dans son

rôle d'historien : historien non des faits, mais des âmes, des idées,

des croyances, dont il a recherché de préférence l'expression dans

les monuments écrits, dans l'épigraphie et la littérature. Dans son

œuvre impartiale et objective, il a porté un fin sentiment de l'ori-

ginalité des hommes, des nations et des époques, une sûre intui-

tion des mouvements intimes qui transforment incessamment les

réalités en apparence les mieux fixées. Des textes et de la sèche

érudition, il extrait la vie, vie de Cicéron, ou d'Horace, ou de Virgile,

vie de la société romaine aussi en ses divers états, à ses diverses

étapes : son style translucide atteint avec une égale aisance les

formes sensibles et les invisibles forces, l'être individuel et l'âme

collective.

L'histoire elle-même a subi depuis le milieu du siècle les mêmes
influences que nous avons retrouvées d^Mis toutes les parties de la

littérature : romantique elTrénément avec Michelet, elle est devenue

objective, c'est-à-dire ou scientifique ou réaliste, souvent les deux

à la fois. Pour se faire scientifique, elle n'a eu qu'à se pénétrer

d'érudition : à mesure que s'imposait le document, à mesure que

la critique des sources et des témoignages se faisait plus rigou-

reuse, à mesure aussi que les ambitions se restreignaient, que se

1. En cours de publication depuis 1881 : 6 vol. gr. in-8, Hachette. M. Perrol a

pour collaborateur M. Chipiez, architecte.

•2. En cours de publication : 4 vol. ia-8, Hachette.

3. G. Boissier (1823-1908). professeur an Collège de France et à l'École normale

supérieure; CiciTon et ses amis; l'Opposition sous les Césars (1875j; la Heligion

romaine d'Auguste aux Antonins (ÏHlï); Promenadrs archéologiques (1880-lb86);

la Fin du pmjanisme en Occident : 9 vol. in-l8, llaehette. iV»ie df Sévigné, Saint-

Simon (coll. des Gr. Écriv.), 2 vol. in-16.
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passait la mode des conceptions universelles et des symboles

immenses, les hisloriens, ne prétendant qu'à faire fonction d'his-

toriens, s'attachèrent à reproduire exactement, par une recherche

minutieuse, l'enchainement des faits, à en définir le caractère et

la signilication. Il était à craindre que l'histoire ne versât dans

l'abstraction, et ne tournât à une sorte de mécanique morale. Mais

l'esprit dominant ne portait pas à Tahstractioti ; la science expé-

rimentale, le naturalisme littéraire maintinrent dans l'histoire le

goût de la réalité concrète et le sens de la vie : d'autant que le

développement des sciences auxiliaires, diplomatique, épigraphie,

archéologie, faisait sans cesse jaillir une mullilude de laits précis,

individuels, sensibles, qui menaçaient même d'inomler riiistoirc

et de noyer toutes les idées; ces matériaux, du moins, facilitaient

la restitution intégrale de la vie etdonnaienl aux plus forts esprits

la tentation de l'essayer.

Cette histoire dégagée de tonte philosophie a priori comme de

toute fantaisie subjective, jeu trouve les premiers traits dans les

excellents travaux de Mignct ', non pas sa Révolution française,

oeuvre de jeunesse et trop voisine de 1830, niais son Charles-Quint,

sa Successio7ï d'Espagne^ où malheureusement l'impersonnalité

scientifique de la forme tourne en insignifiance littéraire : puis dans

les exactes et sévères études de M. Sorel -, où les faits bien choisis,

bien contrôlés, bien évalués, conduisent d'eux-mêmes la réflexion

du lecteur à saisir les états moraux collectifs ou individuels qui s'y

révèlent. M. Sorel est un remarquable historien qui n'est qu'histo-

rien. 11 y a plus de « littérature », au sens esthétique du mot, chez

M. Lavisse ^, dans ce style nerveux de psychologue réaliste que
réjouit le spectacle des volontés déployées dans les faits, et

surtout chez Fustel de Coulanges.

Un grand historien, celui-ci, et un grand écrivain *. Quand ce

qu'il a apporté d'idées neuves et justes aura passé dans les manuels

1. Fr.-Aug. Mignet (1796-1884) : Négociations relatives à la suce. d'Espagne, 4 vol.

in-8, 1836-44; Ânto7iio Père: et Philippe 11, 1845, ia-8; Histoire de Marie Stuart,

1851, 2 vol. in-8; Charles-Quint, son abdication, son séjour et sa mort au monastère

de Saint-Just, 1854, in-8. Divers rucueils de Notices et Eloges historiques.

2. M. A. Sorel, né en 1842, à Honfleiir. mort en 19i)6. Histoire diplomatique de

la guerre franco-allemande, 2 vol. in-S, 1875. La question d'Orient au xviu« tiède.

1878, iu-8. L'Europe et la Révolution française, 4 vol. iri-8, 1885-189-2.

3. E. Lavisse (né en 1842) : Origines de la monarchie prussienne, in-8; Études sur

l'Hist. de Prusse, in-18. 1879; Essai sur l'Allemagne impériale, in-8, 1887; la Jeunesse

de Frédéric II, in-8, 1889, etc.

4. Fustel de Coulanges (1830-1889), professeur à la Faculté des Lettres de Paris :

la Cité antique, in-18. 1861, Hachette; Recherches sur quelques problèmes d'histoire,

in-8, 1885; Noitcelles recherches sur quelques problèmes d'histoire, in-8; Histoire des
institutions politiques de l'ancienne France, Hachette, 5 vnl. in-8; le l. I est de 1875

a été refaite ensuite en 3 volumes, 1888 et suiv.), etc.
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élémentaires, et que les historiens verront surloul les tcinérilcs nu

les erreurs de ses livres, il demeurera entier dans la littcralni' .

comme Montesquieu cl comme Miclielel. Il a réduit ;iu minimum
la suhjeclivilé, impossible à éliminer ahsolumenl de tous les Ira- i

vaux où rintelligencc ne peut se substituer raulomnlisme d'-

instruments. Il y a bien quelque réaction du sentiment l'ranoai-

l'extrême point de départ de ses travaux sur les origines de la too-

dalité. Dans celte Citi' antique, qui révèle la force des institu-

tions religieuses parmi les sociétés antiques, je sens passer le

même courant d'idées contemporaines que dans les études de

Henan sur le christianisme ou do M. Boissier sur le paganisme : je

dirais presque le même que dans la poésie mythologique de
j

M. Leconte de Lisle. Mais toutes les suggestions de la personnalité, !

les pressions du milieu prennent vite chez Fustel de Coulanges la

forme scientifique : elles deviennent des idées d'enquêtes histori-

ques, qu'il poursuit méthodiquement, sans parti pris, cédant aux
textes critiqués, contrôlés avec la dernière rigueur; et s'il reste ,

une cause d'erreur, elle est dans l'infirmité humaine, dans la com- '

plaisance dont le plus sévère esprit ne peut se défendre pour les

pensées qui sont sa conquête ou sa création, dans la facilité avec

laquelle il laisse écouler toujours un peu de lui-même dans les

choses, et sollicite l'imprécise élasticité des textes.

Mais enfin je ne sais rien de plus pénétrant et de plus fort que
les études de Fustel sur les institutions d'Athènes, de Sparte, de

Rome, sur la monarchie franque et la transformation de la société

gallo-romaine en féodalité française. Il y a là une étendue d'infor-

mations et une sobriété puissante d'exposition, une force d'idées

dans l'enchaînement et l'interprétation des faits, cette plénitude

concentrée enfin et cette fermeté robuste de style qui font les

chefs-d'œuvre. Cela est parfaitement simple et beau. Fustel de

Coulanges est un philosophe, ou plutôt un homme de science : ce
'

qu'il poursuit, c'est la réduction du réel à des lois; tous ses tra-

vaux sont des généralisations. Et il serait faux d'estimer son

œuvre abstraite. Sans dépense de couleur, sans collection de

petits faits ni défilé d'anecdotes, avec le plus sobre usage des

textes dont il extrait l'essence, il nous fait sentir la vie. On voit

bien qu'il l'atteint en ses sources profondes, en ses organes essen-

tiels. Mais, de plus, la précision extrême de son étude exprime
toute la réalité : il sait obtenir les plus grands effets par les plus

simples moyens, et quelques types compréhensifs, quelques faits i

caractéristiques — très peu nombreux, mais très soigneusement

choisis — nous rendent la Crèce présente, en sa vivante originalité,

ou Home, ou la France des Mérovingiens.

Fustel de Coulanges ne cherche rien au delà de la représenta-
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lion explicative du passé; Taine emploie l'Iiistoire à faire la psy-

chologie et la sociologie, et Renan y fait tenir tonte la philo-

sophie.

3. ERNEST RENAN.

Renan • a le charme, la grâce, l'imagination, l'ironie, la sou-

plesse délicieuse de l'intelligence, la richesse éblouissante des

idées : peintre exquis de paysages, pénétrant analyseur d'àme.s,

penseur profond; ce sont qualités et séductions que nul ne con-

teste à son œuvre. Mais on lui fait injustice de ne vouloir souvent,

voir en lui qu'un incomparable amuseur, un di7e<ton(e prestigieux,

et comme le plus fort acrobate de l'esprit qui ait existé. Ceux qu'il

amuse seulement, sont ceux qui ne l'ont pas compris, ou qui n'ont

pas voulu s'en donner la peine : car il n'y a qu'une incurable fri-

volité ou un violent parti pris qui puisse s'y méprendre.

Pour bien juger ce maître irréparable, il faut se souvenir que
l'œuvre de sa vie est une histoire de la religion : Histoire des ori-

gines du Christianisme, Histoire d'Israël. Cette histoire est telle, en

ses deux parties, qu'elle est rigoureusement et tout entière déter-

minée par les solutions des problèmes philologiques. Elle ne peut

être écrite que par un philologue. Libre aux spécialistes d'être

sévères à la science de Renan. Un doute me reste : dans quelle

1. Biographie : Eniest Renan (1823-1892), né à Tréguier, étudie au collège de sa

ville natale, puis aux séminaires de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, d'Issy et de Saint-

Sulpice. Il sortit de ce dernier en 1815. Il suivit les cours de l'Ecole des langues

orientales et du Collège de France. Il se til recevoir agrégé de philosophie, puis

docteur es lettres. Il eut des missions en Italie (1849), en Syrie (1860). Il fut nommé
professeur d'hébreu au Collège de France (18Ô1), puis destitué : il reprit sa chaire

en 1870. - - Éditions : L'Avenir de la science, pensées de 1848, Calmann-Lévy, 1890, in-8
;

Averroès et l'averroïsme, 1852, in-8; Histoire générale et système comparé des langues

sémitiques, 1855, in-8 ; Études d'histoire religieuse, 1857, in-8 ; Essais de morale et de

critique, 1859, in-8; les Origines du Christianisme, comprenant : Fie de Jésus (1863),

les Apôtres (1866), Saint Paul (1869), l'Antéchrist (1873), les Évangiles (1877), l'Église

chrétienne (1879), Marc Aurèle (1881) et un index général (1883) : 8 vol. in-8 ; Calmann-
Lévy. Histoire du peuple d'Israël, 1888-1894, 5 vol. in-8. Pendant la publication de

CCS deux grands ouvrages : Questions contemporaines, 1868, in-8 ; Dialogues philoso-

phiques, 1876, in-8; Nouvelles Études d'histoire religieuse, 1884, in-8; Mélanges d'his-

toire et de voyages, in-8, 1878; Drames philosophiques [Caliban, l'Eau de Jouvence,

Prêtre de Némi, l'Abbesse de Jouarre, 1878-1886), in-8; Conférences d'Angleterre,

i 18, 1880; Souvenirs d'Enfance et de Jeunesse, in 8, 1883; Feuilles détachées, in-8,

1892; Discours et Conféretices, in-8, 1887, etc.; E. Renan, Henriette Renan : Lettres

intimes, in-8, 1896. E. Renan et M. Berthelot, Correspondance, in-8, 1898. — A
consulter : J. Darmesteter, Ernest Renan, Revue Bleue, 14 et 21 oct. 1893.

E. Ledrain, lienan, sa vie et son œuvre, 1892, in-8. S. Reinach, E. Renan (Revue
archéologique), 1893. L'abbé d'IIulst, E. Renan, Paris, 1894, 4» éd. G. Séailles,

E. Renan, Essai de biographie psychologique, 1895, in-12. E. Faguet, Politiques et

Moralistes, 3' sçrie.
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mesure ne lui font-ils pas expier ces dons littéraires par où il

était si loin lui-même de cheicher le succùs? Je ne suis pas srtr,

après toutes les oi-iliques des ^eris du mélier, que la même science,

sans aucun soutien de (aient lilli-raire, n'eut pas obtenu davantage
leur estime. Si souvent (ju'on le prenne en l'auto, si nombreuses
qu'aient été ses erreurs certaines et ses bypothèses téméraires —
je m'en rapporte al>solument aux gens compétents, — il reste

(jue nous n'avons en France aucun travail synthétique qui se

compare à ces deux ouvrages.

Mais, ici, Tintérct philosophique dépasse l'intérêt d'érudition ou
d'histoire. Une conception de l'univers et de la vie s'affirme dan>
ces œuvres maîtresses qui ont rempli l'existence de Renan : la

même qui nous est renvoyée par ces essais de toute sorte, où sa

pensée se rei)Osait, où se jouait sa fantaisie, études d'histoire, de
critique ou de morale, dialogues ou drames philosophiques, et

toutes ces allocutions, conlidences, ))ropos, où d'un mot le maitre

donnait le contact et le secret de son âme.
l'^t d'abord, (Icnan n'a pas séparé la théorie de la pratique :

sans fracas, sans ostentation, si aisément que l'on n'y fait pa^

attention, llenan a conl'oi nié sa vie a sa croyance 11 a agi, plus (jue

bien d'autres qui se sont bruyarnnient agités. Toute sa vie de |

savant, d'écrivain, d'honrrne de cabinet, est le résultat d'un acte, |

d'urr acte volontaire et lihr-c qui représente une belle dépense j

d'énergie. Pour des raisons pliilosophi(jucs, il a cessé de croire à J

la tradition catholique, et il est sorti du séminaire, il a pris la

voie dure, périlleuse, incertaine, au lieu de la voie facile. Cet acte •

sufirl à une vie. Je rre lui ferai pas honneur du lanieux Pecunia i

iita tccum $it : d'aulr-es l'eussent fait. Cela nrontre seulement avec ?

quelle douce inflexibilité cet homme savait pratiquer le respect j|

de sa pensée. i

L'originalité de Henan dépend principalement de sa rupture
f

avec l'Église : en d'airtics termes, de sa double culture. Il a reçu *-,

l'éducation ecclésiastique, et il a gardé l'àrue ecclésiastique : une ^

àme de douceur, de (in»sse, de nuances, et puis — ce qui est le *,

grand point — dans la perte do la foi, le sens de la foi, le respect
.^

de la loi. Puis il s'est livré à la science, il en a tenté les deux voies i

maîlr'csses, le.s sciences de Fa riature, et l'éi'udrtion philoloji[quc;«,

celles-là pour en comprendre l'esprit, les méthodes, la portée, et

pour compléter sa culture, celle-ci pour y chercher la matière de

sa pensée et l'aliment de son activité. H a cru à la science plus

ardemment que personne, et il Irri a remis avec confiance l'avenir

lie l'humanité. Du principe fondamental de la science, de raflir-,

malion du déterminisme des phénomènes, il a fail sortTr toute

son «Kuvre.
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Mais ce savant, qui n'a jamais cessé de pratiquer el de recom-
mander la recherche méthodique du vrai, la poursuite courageuse

de la connaissance ralionnerie, savait les limites de la raison el de

la science. Du christianisme de sa jeunesse il avait retenu une cer-

titude, que toute son expérience de savant confirma : que la

moj:flIe,jrest point affaire de science, mais article de foi, que le

Pîen et la vertu tirent leur valeur de ce qu'on les choisit

librement, gratuitement, el qu'enfin, si on ne courait chance
d'être dupe en se désintéressant, en se sacrifiant, ni le désinté-

ressement ni le sacrifice n'auraient grand mérite. Et il a toujours

affirmé que celui-là ne se trompe pas, qui déclare en vivant

sa foi à l'idéal. Faire de la vérité le but de la pensée, du bien

la fin de l'action, le vrai étant l'exclusion du miracle, et le

bien l'exclusion de l'égoïsme : on peut juger comme on voudra
cette philosophie, on n"a pas le droit d'y voir un jeu de dileltanle

indifférent.

Toutes les précautions que ce loyal esprit a prises pour éviter le

parti pris, les vues étroites ou exclusives, pour saisir toutes les

parties el manifester tous les aspects de la vérité, ont donné le

change aux esprits superficiels ou prévenus : en même temps que
noire grossière façon d'entendre l'opposition théorique de la science

el de la foi nous faisait mal juger tous ces lins sentiments, ces

expansions affectueusçs ou enthousiastes, qui se mêlaient sans

cesse chez Henan aux affirmations du déterminisme scientifique.

On hésitait à prendre au sérieux un savant qui tirait tant de révé-

rences à l'idéalisme, un critique qui ne semblait occupé qu'à donner
de l'eau bénite.

C'était lui qui avait raison. C'était lui qui était dans le vrai, aisé-

ment, largement, sereinement. Et son esprit qui lui survit prouve
par l'excellence de son action la bonté de sa doctrine. Renan n'a

pas été populaire : il olfre peu de prises, par sa richesse et sa

souplesse, aux moyens esprits. Mais il a agi sur quelques intelli-

gences, quelques âmes d'élite, et par elles passe, par elles surtout

passera dans le domaine commun de la pensée le meilleur de
i'amvre du maître.

Il a refait, d'abord, l'œuvre du xviii'' siècle, et il a dissipé Ifis

équivoques créées par Chateaubriand. Quelles que soient les

réserves des érudils, il a établi sur des raisons d'ordre purement
scientifique, historique, philologique, la relativité, l'humanité des
religions. Je ne veux pas dire qu'il ait tué la religion; mais il a
réduit la question à ses termes essentiels^ à sa forme extrême :

il faut choisir entre le déterminisme étla révélation. Et ce choix
est une affaire de foi. Contre la foi, nulle critique ne vaut : mais
dès qu'on ne croit pas « comme un petit enfant », inutile de se
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monter la tcle, inutile de se griser d'esthétique, de s'inventer des

raisons de croire : de Tuffirmation déterministe sort la dissolution

des relifiions. A ceux qui ne croient pas, il fournil rex|ilic<ilion

rationnelle du phénomène de la croyance, donnant ainsi une base

solide à l'incrédulité.

Mais il a fait religieusement cette œuvre de science irréligieuse.

Dieu est pour lui <> la catégorie de l'idéal » ; et la religion, c'est

'< la beauté dans l'ordre moral ». Par la religion se satisfait l'inslincl

moral de l'humanité; ainsi, aucune religion n'étant vraie, toutes

les religions sont vraies; et toutes sont bonnes — quand on ne les

applique qu'à leur oflice. L'idéalisme philosophique n'est pas à

l'usage de toutes les intelligences : l'idéalisme reli;,'ieux est acces-

sible aux plus huuîbles esprits. Des raisons d'ordre inlellecluel ont

éiftigné Renan de l'Église : mais il est parti sans colère, sans ran-

cune, le cœur tout pénétré au contraire et parfumé pour la vie de

la vertu foitilianle, consolante, ennoblissante du catholicisme,

reconnaissant de tout ce qu'il lui avait dû de pures joies et de

bonnes directions, tant que son progrès intellectuel n'en avait

pas détruit l'eflicacité.

De là cette curieuse conséquence : pour nombre d'esprits, Hcnan

a rendu la foi impossible, et il a rendu impossible aussi la guerre

à la foi. 11 a raiiicalement détruit ce que Voltaire avait ébranlé,

mais il a aussi radicalement détruit l'esprit voltaii ien : il a affranchi

de Vantidévkalisinc ' les cœurs qu'il a retirés |)Oui' jamais au chris-

tianisme. Ni croyants, ni hostiles, témoins sympathiques au con-

traire de la croyance, et conscients de la boulé morale de la

croyance pour ceux qui peuvent croire, voilà ce que Henan nous

a faits. On a vu surtout, de son vivant, combien il menaçait

l'Église : de jour en jour, on sentira davantage ce que le sens reli-

gieux, la tolérance et la paix lui doivent.

Dans le domaine de la littérature, son influence est assez impré-

cise, parce qu'il n'a pas eu de théorie littéraire. Cependant, je saisis

trois traces de son passage : c'est d'abord la curiosité si univer-

sellement éveillée sur les choses religieuses, le goût des artistes

et du public pour les restitutions dos plus singuliers effets de la

foi, pour les analyses psychologicjues de la sainteté ou de la dévo-

tion. Puis, d'une façon plus générale, il nous a encouragés à ne

pas nous arrêter dans le dilcUanlif.inc artisti(jue ou dans l'impas-

sibilité scieiililiciue, à considérer la litléialure comme une collec-

tion d'actes humains, libres et moraux; c'esl-à-dire qu'il ikuis

1. Dans la mesiiie oi'i l'aiitirliiiiculi^nic n'osl yns un niDUvcnionl piiiciiioiil poli-

liquo. lleiiaii enseigne a. iliblinguer la résistance a l'^fflise ol aux puilis qu'elle sert

ou qui s'en servent de la guerre aux croyances religieuses. On peut dire qu'il a pain

de cause aujourd'hui dans la société française (//• éd.).
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amène à poser toujours la queslion de la valeur morale, des

propiiolos morales de chaque œuvie. Knfin, il a rendu à la cri-

liqnc rcssoiiliel service de lui donner l'exemple de la sympathie :

liersonnc n'a enseigné plus hautement, plus constamment à aimer
l'homme, letlort vers le vrai el vers le hien, même dans les formes

qui rcpugMciit le plus à notre particulière nature.

A tous, littérateurs ou autres, il nous a donné celle générale

leçon, d'avoir trouve la paix de la conscience et le bonheur en

cette pauvre vie, simplement parce que la vérité toujours l'a

conduit. J'aimerais mieux, à vrai dire, qu'il nous ait laissé le soin

de le constater; el dans ses exquis Souvenirs de jeunesse, l'opti-

miste contentement de soi, enveloppé d'une douceur un peu dédai-

i-'neuse, contrisle par endroits les plus amicaux lecteurs. Mais ce

sont là des impressions fugitives, qu'il faut vite chasser pour être

juste '.

4. MÉMOIUES, LETTRES, VOYAGES.

Il y a du romantisme dans Renan : c'est-à-dire qu'il a souvent

mêlé sa personne dans son œuvre, et jeté des impressions toutes

subjectives à travers l'objectivité de sa science. Par là, comme
par ces Souvenirs que je rappelais, il nous conduit à des ouvrages
qui sont tout juste l'opposé de ceux dont je me suis occupé au
commencement de ce chapitre, aux mémoires, aux lettres, aux
récits et impressions de voyages. Ces écrits, pourtant, peuvent se

considérer dans leur rapport à l'histoire : ils sont documents d'his-

toire el la matière d'où la science méthodique extraira plus lard

son œuvre.

Un bon nombre de Mémoires ont été publiés en notre siècle, se

rapportant, en général, comme il est naturel, aux deux ou trois

siècles préccdi nts. Quelques personnages considérables de notre

temps, toutefois, ont déjà fait parvenir au public leurs souvenirs,

presque toujours leurs apologies : ainsi Chateaubriand, Guizot et

Tocqueville. Mais ce qu'il y a de caractéristique en ce genre, c'est

1. Je ne puis omolLre aujourd'hui de mentionner le comte de Gobineau dont les

idées n'ont pas été sans influence sur Renan : homme du monde intellifrent et curieux,

causeur brill.mt, moraliste fin, voyasreur intéressant, il eut des- ambitions qu'il ne
put réaliser; sa philosophie des races qu'il croit scientifique est le produit d'une
imafrinalioii romantique. Ses vues sur la France de la troisième république sont

étroitement rétrogrades. Ce nest ni un grand penseur ni un grand artiste : c'est un
homme d'esprit dont on relira plus d'une pa^e avec plaisir. Son système a récemment
excité beaucoup d'enthousiasme en Allemagne. — Éditions : Essai sur l'inéffnlitf^

lies rares humaines, 1853-1854, -i vol. Trois ans en Asie, 1859. Les religions et les

pliilosophies dans l'Asie centrale, 1865. Souvenirs de voyage, 1879. — A consulter :

E. Seillière, le Comte de Gohineau et l'organisme historique, 1903, in-8 (//' t'd.).
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l'éclosion, dans ces dernières années, des Mémoire!^ relatifs au pre-

mier Empire : chaque jour en voit paraître de nouveaux '. II y en

a de toutes sortes, de toute origine et de toute qualité : honinics

et femmes, civils et militaires, soldats et généraux, c'est à qui

nous rendra, plus ou moins complète ou frappante, limace do

rKniperenr et de son immense aventure. Trois de ces Mi'ntoires me
paraissent se distinguer dans la foule : ceux de Mme de Rémusal -,

qui a pour ainsi dire donné le branle, une femme inleliipente,

curieuse, un peu commère; ceux de Marbol ^, un soldat, très brave

et pas du tout paladin, qui nous donne la note très juste et très

réelle de l'héroïsme militaire du temps, mélan{,'e curieux de natu-

relle énergie, d'amour-propre excité et d'ambition d'avancer; ceux

enfin de Pasquier*, un honnête homme sans raideur, excellent

serviteur de tous les régimes pour des motifs légitimes, fidèle à

ses maîtres sans servilité, à sa fortune sans cynisme, et très clair-

voyant spectateur de toute l'inlrigue politique ou policière qui

se machinait derrière le majestueux tapage des batailles °.

Pour les lettres, des écrivains comme Constant d'abord, et Sand
ou Mérimée, des artistes comme Delacroix et Regnault, en ont

laissé d'intéressantes. Parmi les gens du monde, Mme de Rémusat,

avec quelque diffusion et sans gramle force de pensée, en a écrit

de charmantes, qui sont d'un esprit éclairé, agile, fin connaisseur

du monde : mais les plus originales, je crois, sont celles de ce

Doudan "^ qui vécut précepteur, puis ami, dans la famille de Bro-

glie. Il a ses limites et ses préjugés : mais que de pénétration,

quel jugement sain et droit, quelle abondance de vues person-

1. Lfx Cahier» du Capitaine Coignet, piihl. p. L.-Larohey, l!<83, in-1?; Mémoire» du

f/éncral Thii'baull. C> vol.. 1893-PO; du i/éyièrnl lïigarré. 1S03. Souvenirs militaires

du hnron Seruzier, ISO'i. Mémoires de Constant (prpniier valet de chambre. «le l'Em-

pereur), \ vol. in-S, 180 i. Mémoiref: du maréchal Macdonald, in-S, 1892. Souvenirs

du baron de Barante, 8 vol. iq-S, 1891 et suiv. Sourenir» du baron Hi/de de Neuville.

3 vol. in-8, 189-2. Souvenirs de Cha/ital. 1 vol., 1893. Mémoires de Barras. 4 vol. iii-S.

1895-90. Mémoires de la comtesse dr /}oi(/ne. lOOI-lOOS, i vol. in-8.

2. Mme de Rémusat (1780-1821), fille du comte de Verpennes. Son mari fut préfei

du palais sous l'Empire. — Éditions : Mémoires, 3 vol. iu-8, 1879-1880. Lettres, 1881,

in-8, Calmann-Lévy, 2 vol.

3. Le général baron de Marbot (1782-1854) : Mémoires, 4 vol. in-S^ 1891.

4. Pasquier (1767-1852), maître des requêtes, puis conseiller d'État, et préfet «li^

police sous l'Empire; ministre et pair de France sous la Heslauration ;
président do

la Chambre des pairs, chancelier et duc sous Louis-Philippe : Souvenirs, Pion,

1893-95,0 vol. in-8 (en cours de public.).

5. Toutes ces œuvres, écrites depuis un demi-siècle ou trois quarts de siècle,

comptent encore pour nous dans la littérature contemporaine. Peu à peu elles se

replaceront à leur date, comme Saint-Simon et Brantôme. Mais actuellement on ne

peut en parler que comme œuvres récentes et fraîches.

6. Ximénès Doudan (tSOO-1872), précepteur du feu duc de Broglie : Mélanges et

lettres, 4 vol. in-8, Calmann-Lévy, \^76-17. Pensées, in-8, 1880.
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iiclles! C'est un des meilleurs moralistes que nous ayons eus en
ce siècle.

Pour les récits de voyages, qui se rattachent tantôt aux Lettres

et plus souvent aux Mémoires, les meilleurs sont des œuvres d'art,

'nmme les deux livres de Fromentin sur l'Algérie, ou le Voyage
<iux PyrtWcs de Taine, ou ces exquises Sensations dltaiie qu'a, don-
nées M. Hourgel. A côté de ces œuvres consciemment composées
pour un effet esthétique, se rencontrent de vrais journaux écrits

au jour le jour, au hasard des rencontres : comme ces notes pos-

thumes de Michelel qu'on a récemment publiées.

Tous ces ouvrages sont accueillis avec empressement, et il faut

qu'ils soient bien médiocres pour n'obtenir aucun succès. Il semble
que le public soit las de fictions et savoure la certitude de la réa-

lité des récits et descriptions que ces sortes décrits lui offrent. 11

semble aussi que son éducation esthétiijue soit au poml qu'il est

apte à extraire lui-même d'une matière biute les possibilités de
plaisir littéraire qu'elle contient, et qu'il se plaise à l'aire ce tra-

vail plutôt qu'à le recevoir tout fait d'un artiste iiabile. 11 cueille

la psychologie et le pittoresque épars dans toutes ces écritures, et

si peu qu'il en récolte, son eifort, autant que son gain, le contente.

Knfin, il est vrai aussi que la frivolité d'esprit, l'inaptitude à penser,

trouvent leur compte à ces lectures qui ne présentent que des
choses particulières.

36





LIVRE IV

LA FIN DU SIÈCLE

CHAPITRE UNIQUE

LA LITTÉRATURE EN FORMATION'

1. Élal général du milieu lilléraire el social. Fin du naturalisme.

Influences étrangères. Malaise moral et tendances sociales. — 2. Les
genres et les œuvres : la critique. M. Brunetière et la doctrine

de l'évolution. M.\I. Faguct et Lemaitre. F. Sarcey. La crise de
la crilique. — 3. Le roman. Renouvellement de MM. Zola et France.

M.VL Barrés, Hod, .Margueritle, Marcel Prévost, Paul Adam. Renais-

sance du roman historique. Vogue du roman social. — 4. Le
théâtre. .M. Hecque. Échec du théâtre naturaliste. Le Théâtre-Libre.

.MM. dn Cnrci, de Portoriche, Brieux, Donnay. Hprvipn MM. Le-

mailrc et li o-^ian ti — 5. Poésie. M. de Heredia. Le mouvement
symboliste et sa significalion. Mallarmé el Verlaine. M. Henri de
Régnier. M.M. Moréas, Rodenbach, Vcrhcoren, etc.

Noire étude doit demeurer sans conclusion : les faits sont trop

près de nous et nous ignorons trop ce qui sera demain pour qu'il

nous soil permis d'arrêter en quelque sorte le compte de la litté-

rature à l'année 1900. Nous ne saurons la valeur de ce qui est que
par ce qui sera, et en viendra : et il serait bien imprudent de
porter un pronostic précis sur ce que le vingtième siècle réalisera.

Mais sans prétendre juger les œuvres d'aujourd'hui ou d'hier

comme fixes ou complètes, nous pouvons nous en figurer assez

nettement le caractère el la direction : d'autant, que, par une
heureuse rencontre, nous sommes évidemment placés à un point

de partage, ou, si l'on veut, à un tournant de la littérature. Nous
sentons bien que quelque chose vient de finir, et nous commen-
çons à entrevoir plus distinctement ce qui commence.

1. G. Pellibsier, le Mouvement littéraire contemporain, 190!.
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i. ÉTAT GÉNÉRAI. DU Mlt.lFJ' LITTÉRAIRE ET SOCIAL.

Le fait capital, cri litléraliiro, est ce qu'on a appelé la banque-

route du aaluculisiue. L'école de M. Zola, qui re^'.irdail ptnSTîffs

lliéories que ses (ouvres, s'est perdue dans riusigiiiiiance et dans

la {,'rossièreté. Tout caractère d'art et toute poésie ont disparu des

productions de ses disciples. Un moment est venu où les meil-

leurs parmi les jeunes naturalistes ont senti le besoin de safTraii-

chir : ils ont pris le premier prétexte de lâcher le maître'. SI le

naturalisme n'existe ])lus, rien ne le remplace encore. Chacun va

de son côté, innove, imite, selon son tcmfiérament intime on son

affection actuelle. Des symptômes de reli;:;iosité apparaissent, une

certaine soif de mystère, d'incompréhensible. Les uns vont se

satisfaire aux confins de la science, dans les phénomènes anor-

maux, d'apparence irrationnelle, insuffisamment expliqués ou

établis : hallucination, iiypnotisme, maladies de la personnalité,

télépathie, etc. D'autres exploitent — avec quelle sincérité? — les

sciences occultes, astrologie, magie. D'autres prennent pour thèmes

les phénomènes psychologiques du mysticisme et de l'extase reli-

gieuse. Par réaction contre le naturalisme, on a fui les réalités

Unies, les idées définies; le symbolisme, qui en poésie a succédé

à l'art Parnassien, a semblé un moment vouloir étendre sa domi-

nation sur tonte la littérature; mais voici que déjà la fièvre sym-

boliste semble se calmer, et la mode se retirer de ce mouvement.

À celte dissolution du naturalisme et a l'absence d'une doctrine

dirigeante, se lie cet autre fait que l'on est allé chercher au dehors

des formules et des modèles d'art. Depuis 1880 la Ijlféralure fran-

çaise a reçu de l'étranger certainement plus qu'elle ne lui a donné.

Toutes les littératures européennes ont versé dans lu nôtre leurs

œuvres et leurs influences. L'Angleterre nous a donné d'abord sa

George Eliot-, puis la Russie son Dostoïevski ^ et son Tolstoï* : et

1. Apres la Terre (1887). Le prlocipal de ces dissidents est M. Paul Margueritle.

-2. G. Kliot (1819-1880) : Adam Bede, 1859, trad. 1861 et 1886; le Moulin sur la

Floss, 1860, tr. ISST; Silas Marner, 1861, Ir. 1885-1889; Daniel Deronda, 1876,

tr. 1881.

.3. Dostoïevski (1821-1881); Crime et Châtiment, tr. 1884; Souvenir de la maison de

morts. Ir. 1886; Krotkaia, tr. 1886; les Possédés, tr. 188G.

4. Léon Tolstoï (né en 18-28) a renonce ;i la lilléralure d'art et s'est fait, en deliors

de tout dogmatisme confessionnel, l'npnLre de l'Kv.incrile; par le livre et par sa \ie,

il a enseigné la justice, riuimilité, la pitié, l'amour. Le saint-synode orthodoxe l'a

récemment excommunié (1901). L'influence do son christianisme ./lémocratique et

philanthropique a été très grande sur notre littérature. Au comte Léon Tolstoï doit

surtout se rapporter l'esprit nouveau, plus largement philosophique et plus profon-

dément humain, que je signale ici dans nos rofnans et notre IhéAlre. — La Guerre
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sont vet)us ensuite les Sc.indinaves, avec leur Ibseii.' et leur

Bjœrnslieriie r>j(ernsoii -. L'Allemagne nous a envoyé le romancier
Sudcrmann ' et le dramaturge Hauplmann^, sans parler de son

apocalyi>lir|iic Nietzsche-^; l'Italie, d'Annunzio* et Fogazzajo.'.

Nous nous sommes même avisés qu'une renaissance du roman
s'opérait dans la léthargique Espagne, et les noms de Percda, de
PerezGaldos, de Pardo Hazan **, de Hlasco Ibanez, ne nous sont pas

fnconuus. Puis une incarnation de l'àme anglaise, combien dilt'é-

rente de celle que nous offrait George Kliol, s"est manifestée à nous
par le romancier impérialiste, Rudyard Kipling-', et du côté de la

Russie, derrière le vieux Tolstoï, s'est levé le jeune Gorki '", pendant

et la Paix, 1872, Ir. 1880 et 1885; Anna Karéniîie, 1877, tr. 1885; Ma religion,

Ir. 1885; les Cosaques, Souvenirs de Sébastopol, Ir. 1887; la Puissance des ténèbres,

drame, Ir. 1887; Souvenirs, tr. 1887; la Sonate à Kreutzer, Ir. 1890; Qu'est-ce que
l'art .' Ir. 1898; liésarrection (3 parties), tr. 1900. — A constilter : Melrhior de Vogué,
le Roman russe; E. Dupuy, les Grands maîtres de la liltéralure russe au A'/A'" siècle.

1. Henrik Ibsen (ué en 18J8) ; les Hevenants, AJaison de poupée; le Canard sau-

vage; Bosmersholm, Hedda Gabier, voilà les cinq pièces supérieures; la Dame de la

Mer, Un Ennemi du peuple, Solness le Constructeur, le Petit Eyolf, Jean Gabriel
Borkmann, Quand nous nous réveillerons d'entre les morts, œuvres plus inégales,

avec des parties de premier ordre; Empereur et Galiléen, les Prétendants à la cou-

ronne, les Guerriers à Helyoland, les Soutiens de ta Société, l'Union des Jeunes, la

('omédiC de l'Amour, œuvrifs de jeunesse, ou de tâloQiie[iienl, ou manquées; Brand
et Peer Gynt, deu\ poèmes puissants en forme dramatique : le second délicieux par-

fois de fantaisie ironique. Kn tout 12 vol. in-18 de 1889 à 1900. — A consulter :

A. Ehrard, H. Ibsen et le théâtre contemporain; i. Lemaître. Impressions de théâtre;

G. Larroumet, Nouvelles études de littérature et d'art, 1894.

2. Rjœrnslierne Bjœnison : les Voies de Dieu, roman. Drames ou comédies : le

Boi; le Journaliste; Un Gant; et les chefs-d'œuvre: Une Faillite, 1893; An delà des
forces humaines, 2 parties, tr. 1896 et 1897. — On avait commencé dès 1880 à traduire
cet auteur en français.

3. Sudermann -.la Femme en gris, tr. 1895; l'Indestructible Passé (es war), tr. 1897.

Drame : Magda.
4. Gérard Hauplmaun. Ames solitaires, tr. 1893; l'Assomption de Hannele Mat-

tern,lr. 1894; la Cloche engloutie, tr. 1898. L'œuvre quia fait la plus profonde sen-
sation est un drame social, tes Tisserands, 1893.

5. Nietzsche : A travers l'œuvre de Nietzsche, 1893; Ainsi parlait Zarathoustra,
1S98; Humain, trop humain, 1'» partie, tr. 1899; le Crépuscule des Idoles; le Cas
\Vagnc7; 1893; Nietzsche contre Wagner; Par delà le bien et le ynal, 1898; Pages
choisies, tr, 1899; Aphorismes, 1899; Généalogie de la morale, 1000.

6. Gabriel d'Annu izio, l'Intrus, tr. 1893; Êpiscopo et C", tr. 1895; Enfant de
Volupté (il Piacere), tr. 1895; le Triomphe de la Mort, tr. 1896; les Bomans du Lys;
les Vierges aux rochers, tr. 1897 ; le Feu, tr. 1900. Tragédie : la Ville morte, 1898.

7. Fogazzaro : Daniel Cortis, tr. 1896; Un petit monde d'autrefois, tr. 1897. —
Et puis nous est venue MaUiilde Serao avec ses tableau.x de mœurs napolitaines.

8. Cf. René Ba/.iu, Terre d'Espagne, 1895. — Sotileza, de Pereda, a eu les hon-
neurs d'une traduotion dans la Bévue des Deux Mondes, et Pequeneces, du P. Coloma,
adapté en IS93 sous le titre de Bagatelles, a fait un certain bruit.

9. Rudyard Kipling, le Livre de la Jungle, tr. 1899; la Lumière qui s'éteint
tr. 1900.

10. Maxime Gfulù Voyez la Bévue de Paris 1900.
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(lu'uno vogue inouïe, pour des raisons diverses el d'itiégnle valeur,

répandait en France el dans le monde entier les romans du Polo-

nais Sionkievicz '^_

Tous ces écrivains étaient si diirérents, tant par le caractère

individuel que par le tcmpéranier)t national, qu'ils ne pouvaient

concourir à établir en France une doclrine d'arl ou favoriser la

domination d'une école. Ils ne s'accordaient f.;uèro que sur un
point : ils portaient le coup de grâce au naturalisme français. Il y
avait parmi eux d'assez puissants naturalistes pour nous afferniir

dans le respect du principe essentiel, excellent, de l'observation

exacte et de l'expression intense de la nature, dans le goût de la

vérité objective de Finiitation. Mais leur naturalisme était psycho-

logie, poésie, pitié. Ils montraient de l'âme dans les choses, et

leur àme en sympathie [tarfaite avec les choses. Dans les rouages
du mécanisme social, et dans les phénomènes de la physiologie,

ils voyaient et faisaient voir des créatures humaines : et même
impure, même dégradée, même me.^quine, ils nous faisaient aimer
la vie; ils nous faisaient respecter la souffrance, même méritée et

avilissante. Un souille de charité évangélique, de solidarité

humaine passait sur nous, el achevait de fondre la dureté de notre

naturalisme.

Même Ibsen — chez nous — travaillait en ce sens, il a rappelé

notre théâtre, qui se perdait dans l'insigniliance dégoiitante ou
féroce, dans la » rosserie » plate ou grimaçante, il l'a rappelé au
souci des idées, à l'expression de la lutte dos volontés afiirmant

leurs diveises conceptions de la vie ou du bien. Il a leprésenté

l'individu travaillant h se libérer des servitudes intérieures de

l'hérédité on de l'éducation, on de l'oppression extérieure de la

société et de l'opinion. Son symbolisme, dans ses meilleures

œuvres, se traduit en formes vivantes d'action et de sentiment.

Ijjœrnstierne Bjœinson et Hauptmann, si éloignés d'Ibsen par la

philosophie de leurs œuvres, ont par leur forme renforcé son

iiitluence : ils ont fait la guerre au vaudeville, à l'intrigue bien

faite, aux « joujoux » dramatiques de Sciibe et de M. Sanlou. Ce

qui importait pour notre théâtre, c'était seulement que l'on montrât

comment la forme dramatiiiue pouvait, devait exprimer de la

pensée et de la vie, quelle que fiit d'ailleurs la nature de cette

pensée et de cette vie.

M. Jules Lcinailre a reproché à l(»us ces étrangers de nous avoir

rapporté ce (jue nous avions trouvé il y a cinquante ou soixante

I. Le |)iiiili^iuu\ suicis (le Oku vddis (l'.H)O. tr.) do Sioiilcievicz a uxcilé eutro

les éilileurs frati(;;iis iiiiu rivuliti!, à (|iii jeltorail le plus vile dan» la circiilalioD le

reste de l'œuvre abondanle du mènié auleur.



LA LITTÉRATURE EN FORMATION. 1100

ans, ce que nos romantiques, Victor (lugo, George Sand, nous

avaient donné. Il y a du vrai dans ce reproche : mais les étran-

gers après tout ne nous le rapportaient que parce que nous l'avions

laissé perdre. D'autres ont craint que le génie national ne s'altércât

sous ces inilucncf'S exotiques ; crainte puérile. Ces iiilluences sont

trop incoliériTiles, trop peu convergentes p )ur être oppressives;

et d ailleurs, comme toujours, nous ne prenons au dehors que ce

qui répond au besoin de nos consciences et de nos pensées, quand
notre littérature nationale, figée momentanément dans des for-

mules surannées, ne correspond plus à l'état présent de nos âmes.

Ce qui en nous est proprement français est inaltérable comme
incommunicable: et il serait absurde de croire que pour un peuple,

ou pour un individu, l'ignorance et l'infatuation soient des préser-

vatifs de l'originalité.

H est aisé de voir qu'à chaque moment nous demandons ou
chérissons chez les étrangers l'art et les doctrines qui flattent

notre prédisposition intérieure. Eliot et Tolsto'i nous ont servi à

manifester certaines tendances évangéliques qui iious travaillaient,

unQ égale aversion pour les dogmatismes étroits et intolérants des

Églises constituées et pour la sécheresse brutale des négations

matérialistes et de l'égoïsine individualiste. Tolsto'i et Ilauptmann
et Bjœrnson ont donné une nourriture aux esprits avides de frater-

nité et de justice sociale, pendant qu'Ib.sen venait au secours des

défenseurs du droit individuel de la conscience, et maintenait

l'indépendance de la personne humaine contre toutes les con-

traintes sociales, même les plus réellement nécessaires ou les plus

apparemment légitimes. Cependant le droit d'être soi, et le devoir

d'agir pour les autres, dans les œuvres de ces maîtres, se confon-

daient plus souvent qu'ils ne s'opposaient. Le magnifique épanouis-

sement de l'individualité égoïste, le jeu effréné et splendide de

l'animalité robuste et de l'intelligence esthétique se sont étalés

dans l'œuvre immorale et lyrique de Gabriel d'Annunzio, à la joie

de nos esthètes appliqués à la culture de leur moi: et la brutale

énergie d'une race qui s'affirme supérieure, et faite pour la domi-
nation ou l'exploiiation du monde, s'est exprimée dans les récits

si puissamment pittoresques d'un Kipling, juste au moment où
la concentration violente du sentiment national semblait menacer
chez nous la longue tradition humaine et généreuse de la France.

Autant qu'on en peut juger lorsqu'on a sijpeu de recul, l'inva-

sion des littératures étrangères a été un effet plutôt qu'une cause.

Depuis vingt ans, un travail profond s'est opéré dans l'âme et dans
la société françaises; et des faits considérables se^ sont. produits
dans l'ordre moral, politique et social, qui ont eu leur contre-coup
sur la littérature.
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Il a semblé d'abord entre 1880 cl 1890 (|ue la Uépublique avail

définitivement triomphé des anciens partis monarchistes. La ques-

tion politique paraissait résolue; et l'on ab-irdait les problèmes
sociaux.

L'Kf^lisp, par la poiiliqtio adioile df Lt'-on Mil ', revenant a la

ductrinti thomiste, se déclarait iiulillérenle cl supérieure aux
formes de gouvernement -, laissait les nations organiser à leur

fantaisie ces choses relatives et éphémères : en France, elle accep-

tait la République comme gouvernement légal et légitime, elle

refusait de se meltie plus longtemps au service des partis monar-
chistes, et de recevoir des coups pour leur intérêt. <»n put même
croire, à la lecture de certaine encyclique {De conditione opificuin)

que le chef de l'Église ouvrail les yeux sur les injustices sociales,

et que l'Église allait, sous sa direction, redevenir une grande

force démocratique.

En même temps, un malaise avait saisi beaucoup d'âmes. On
accusait la science de n'avoir pas tenu toutes ses promesses : elle

n'avait pas trompé les savants, mais elle n'avait pas réalisé les

illusions téméraires de la foule, qui en avait attendu ce qu'elle ne

s'était vanté jamais d apporter, la certitude absolue et le bonheur
parfait. La voyant demeurer inadéquate aux rêves et aux désirs,

on se mitçà et là à en pioclamer la faillite ^. Le goùl «le la religion

se Toveilla : le dilettantisme idéaliste et poétique de iienan, les

influences évangéliques du dehors, dont je disais un mol tout à

l'heure, remirent à la mode le sentiment chrétien. Des gens qui,

trente ans plus lot, auraient été des matérialistes fanatiques et de

fervents irréligieux à la suite de Robin ou de Littré, narguaient la

science, et sentaient fondre leurs âmes aux souffles tièdes d'un

christianisme nouveau. M. de ^ogiié S .M. Edouard liod, M. Paul

Desjardius ^, venus de trois camps ennemis, l'un de chez les catho-

liques, l'aulre de chez les protestants, et le troisième du camp des

dilettaiiles ironistes, se réunissaient pour prêcher la valeur mora-

t. Jp nommais Léon XIU dans in;i 1'" crl'lion un " prand » pnpo : j'ai nllùrieii-

reiiiciil modifie le te.Tle. .Je m.-iinliens ee ch;iiij.'einonL. l'iiis on vdil les i-lioses à

dislanee, avec les infornialions (iiie le temps nppoiie, plus il me semble que le mol
adroit est le mol juste (//" M.).

2. Le Toast du Cardinal Laviperie. 1800, fui suivi bienlôl d'une enryriique pon-

tificale, qui définissait l'attitude do l'Étçlise vis-à-vis des gouvernements.

3. I'. Brunelière, la Science et In Reliyion, ISÎfâ.

4. Le vicomte Melchiorde Vogué (né eu 1S;>0), le Roman russe, 1882; Souvenirs et

Virions, 1888, et divers recueils d'articles. 11 a publié divers romans dont le plus

signiOcalir est Les morts qui parlent.

5. Pour Hod, voyez p. 1119. — Paul Desjardins, ironisie subtil, est devenu un mora-

liste grave et pénétrant. Esquisses et Impressions, 1888; le Devoir présent, 18'JI. Il

a fondé l'Union pour l'action morale, et mis beaucoup de pages de direction spiri-

tuelle dans le Bulletin de c.ettA société.
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lisatrice des croyances religieuses, pouralTirmer énergiqueraenl le

postulai moral el la nécessité d'en l'aire une règle de vie, le devoir

de se conformer à la volonté de Dieu, même sans croire à Dieu.

Toutes ces prédications étaient imprégnées dun vif sentiment de
la fraternité humaine, qui semblait devoir apporter au colleclivisme

dogmatique le secours d"iin socialisme sentimental, très propre à

énerver la délensn de la bourgeoisie.

Il y avait, en réalité, dans cette situation beaucoup de trouble,

d'équivoque et de malentendu. Une crise qui constitua véritable-

ment le pays pendant deux années en état de guerre civile, éclaircit

la situation et dissipa les équivoques. Chaque groupe, chaque
individu montra, si je puis dire, le fond de son sac, et sa tendance
intérieure.

L'Église renonça à peu prés aux velléités d'aclion démocratique,
et choisit la fonction, dont les avantages étaient plus immédiats, de
protectrice de Toriire social contre le collectivisme et l'anarchie :

elle otîrit son ;iutorilé, sa hiérarchie, son enseignement, son ascen-

dant moral k la bourgeoisie, qu'elle a en grande partie ramenée
à elle et arrachée au voltairianisme irrespectueux. Le néo-christia-

nisme se scinda, et les uns retournèrent dans le camp conservateur

et catholique, tandis que les autres s'enfonçaient davantage dans la

voie de la liberté, à la poursuite d'une vérité relative et d'une jus-

tice absolue. Même scission parmi les républicains : les uns, plus

conservateurs et persuadés qu'il y a dans une société des principes

et des lois intangibles, ont achevé l'évolution qui les rapproche de
l'Église et des anciens partis monarchistes, au point que, d'une part,

l'Église, longtemps obligée de se tenir sur la défensive, a pu
reprendre loITensive contre les lois ou les idées de la société

moderne qui contredisent son autorité et sa doctrine, d'autre

part les partis monarchistes ont senti renaître leur espoir, long-

temps découragé, de jeter à bas la République. D'autres républi-

cains, plus démocrates, et convaincus qu'd n'y a rien dans les

institutions comme dans les idées des hommes que de relatif et

de conditionné, se sont avancés vers le socialisme, jusqu'à com-
battre avec lui, et, en réalité, à le servir, même sans y adhérer
expressément. Ainsi s'est opérée la séparation du libéralisme et

de la démocratie. Les libéraux, les conservateurs et les catholiques,

malgré leurs divergences de principes et leurs vieilles rancunes,
marchent maintenant ensemble. 11 n'y a plus réellement que deux
grands partis en présence, le parti de la défense sociale et le parti

de la révolution sociale, les bourgeois et les collectivistes. Voilà
les deux oppositions irréductibles : tout le reste n'est plus que
nuances, ou le parait être momentanément.
La lutte est plus vive que jamais, et elle est partout. C'est là
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un fait f,'rave dont lu consécjuence pour la lillcrature est facile à

constater. Dans l'étal de division et d'excitation des consciences,

l'écrivain dilettante a presque disparu. Les roiis aimables qui

prêchent la rol.raito dans l'étude, dans le culte fervent et solitaire

des lettres ou de la science, tout l'elTel d'hommes d'un autre àgc,

et, pour dire le mol, d'égo'i'stes obstinés. Savants, hi.storiens,

romanciers, diamalurges, portes, il n'est presque [lorsonno qui

ne se croie le devoir de prendre parti, de «lire dans rpiei camp il

combat, el pour (jucl idéal. La neutralité déshonore. Tandis que

M. Duclaux quitte son laboratoire, M. Emile Zola, M. François

Coppée, M. Maurice Barrés, M. Kerdiiiaiid Brunetière, M. .Maurice

Bouchor, M. Jules Lemailre même et M. Anatole France sortent

de leurs cabinets de travail, pour s'exposer aux coups dans la

mêlée politique et sociale. La littérature désintéressée, indiiïé-

rente, ne se trouve plus guère : il y a un élément de polémique

dans presque toutes les œuvres d'art et de critique. Même où la

polémique fait dél'aut, un élément d'actualité se laisse discerner,

une préoccupation inquiète ou enthousiaste des problèmes sociaux

dont la France est travaillée

Eu même temps, un souci, longtemps inconnu à nos écrivains,

travaille un bon nombre d'entre eux. Ils pensent au peuple. Notre

littérature classique était laite pour les salons : notre littérature

romantique était faite pour les cénacles et les coteries, pour le

monde spécial tie la littérature, du Journalisme et des arts. Notre

littérature naturaliste avait la haine aussi du philtslin, du bour-

geois et de la loule. Le roman et le théâtre, les ^'enres dont l'ex-

tension est la plus ample, ne dépassaient guère les lin)iles de la

bourgeoisie parisienne et eiiropéerme; notre bourgeoisie provin-

ciale n'était que rarement entamée. Aujourd'hui beaucoup d'écri-

vains, et non les moins artistes, songent à n'étie pas entendus

d'une élite seulement, m;iis de toute la France. Le problème d'une

poésie populaire, d'un théâtre populaire, en un mot d'une littéra-

ture populaire — toujours artistique en sa l'orme, mais populaire

par sa diffusion — s'est posé. Et sans doute cette préoccupation

nouvelle a été pour quelque chose déjà dans le choix de plus d'un

sujet de pièce, de poème ou de loman : elle contribue à détourner

les littérateurs des éternels thèmes de l'adultère et du lyrisme

égotiste vers les cas d'un intérêt humain, national et social.

2. LES GENHES ET LES ŒUVRES. — LA CRtTigUE.

Depuis que Taino el Berian ont disparu, les maîtres de la cri-

tique ont été des hommes qui paraissaient se soucier peu ou être



LA LITTÉRATURE EN FORMATION. Iil3

peu capables de construire une philosophie générale, et dont
l'activité semblait s'entermcr dans le domaine de la littérature.

Tous, cependant, en ont franchi les limites un certain jour, pour
tirer les conséquences pratiques de leurs idées, et s'attaquer aux
problèmes politiques et sociaux.

Au premier rang, par l'importance do l'œuvre et loriginalité du
caractère, se place M. brunelière'. Malgré sa volonté hautement
publiée de faire une cônstnicTrOn impersonnelle et objective, ses

écrits laissent deviner un fonds de pessimisme un peu amer et très

énergique. ïl a appliqué à l'élude de la littérature un fort tempéra-
ment de polémiste et d'orateur, une rare puissance d'abstraction,

de logique et de synthèse, une grande richesse d'information

bibliographique et chronologique ; et tout cela par soi-même valait

déjà beaucoup : mais il y a ajouté, heureusement, des impressions

fines et originales, de vives intuitions déterminées au contact des

œuvres, un goût esthétique enfin aussi sûr que prompt, qui lui ont

fourni des matériaux excellents pour ses imposantes constructions.

Il a plus que personne remis en honneur le xvii<^ siècle et le natura-

lisme classique. 11 a un peu durement d'abord, puis avec un excès,

à mon sens, de plus en plus injuste, proclamé l'infériorité littéraire

du xvni« siècle, comparé à son devancier. 11 a fait une rude et effi-

cace guerre au naturalisme français : il a anéanti les prétentions

tapageuserêl confirme les titres durables du roman contemporain.
11 a défendu l'autorité et la tradition, en marchant assez librement

dans des voies nouvelles. Il a toujours recommandé lobjectivité

de l'œuvre d'art, le respect de la nature fidèlement rendue, et il

a toujours aflirmé que les œuvres d'art valent par les idées

qu'elles traduisent, parla force morale qu'elles contiennent. Venant
après Taine, il a ouvert et rempli un chapitre nouveau de l'histoire

de la critique. En appliquant la doctrine de l'évolution à la litté-

rature il a obtenu deux résultats : évaluer plus justement la près- i

sion des œuvres déjà écrites sur les esprits qui créent ensuite 1

d'autres œuvres, faire saillir par conséquent parmi toutes les
\

causes de détermination la force de la tradition littéraire; ensuite,
\

et surtout, laisser à l'individualité son libre jeu, marquer nette-
'

ment, toutes les causes étant définies et classées, ce que l'accident

imprévu d'un grand homme qui survient peut apporter de pei'-

1. Ferdinand Brunetière (ISiQ-lOO"/), de l'Académie française, maître de conférences

à l'École normale supérieure, directeur de la Revue des Deux Monde?, le Roman
naturaliste, ISS?.; Histoire, et litlrrature, 3 séries, 1881-1886; Questions et nouvelles

questio7is de critique, IS'.tO. Études critiques sur la littérature fi-ançaiae, 1880-1899

l'Evolution des genres dans l'histoire de la littérature française (évol. de la critique),

1890; les Epoques du théâtre français, 1892; l'Évolution de la poésie lyrique, 1894;

Discours de combat, 1900. H. de Balzac, 1906. Histoire de la littérature française
classique, en cours de publication depuis 1905.
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Uirbation dans le mouvement littéraire, en le déviant ou eu le

transformant. Cette doctrine a forcé les historiens de la litti^rature

à rechercher plus scrupuleusement la continuité soit dans les cou-

rants d'idées soil dans les genres d'art, et pa? suite à examiner

de prés les pioblcmes multiples des époques de transition, si long-

temps négligés. On peut seulement refirocher à M. Hrunetière

d'avoir poussé trop loin, par ui)e logique artificielle, l'analogie ou

l'identification des sciences naturelles et de la littérature, et

d'avoir multiplié les formules d'apparence scientifif|ue, aboutis-

sant par là malgré lui à masquer la réalité plutôt qu'à l'exprimer,

et à donner l'impression d'une construction arbitraire dans les

cas même où il travaillait réellement sur une base d'observations

exactes. Il lui est arrivé quelquefois aussi de suppb^er par la

logique aux lacunes de l'observation, et de donner ses idées un

peu témérairement pour des faits. Mais le principal vice de son

système est d'être un système : excellent, en somme, pour appeler

l'attention sur certains ordres de problèmes, faire surgir des

(jueslions, définir des champs de recherche, la doctrine de l'évo-

lution des genres ne saurait s'imposer à l'histoire littéraire

comme suflisant à elle seule et embrassant toute l'étendue d'une

littérature. Si on prétend employer cette méthode à l'exclusion

de toute autre, on arrive à mutiler la réalité, et à rejeter des

écrivains importants, sous le piétexte (^e la méthode ne les

rencontre pas. On ignore systématiquement de grandes œuvres,

parce que la loi de l'évolution des genres ne semble pas s'y mani-

fester.

Jusqu'en 1894 on pouvait croire M. Brunetière uniquement

appliqué à l'étude de la littérature. Depuis 1891-, il nous a montré

(lue toute une conception sociale était inscrite dans son esthétique.

11 s'est fait dans l'ordre sôcFal, comme en littérature, l'avocat de

la tradition, de lautorilé, et par suite de l'Église, qui incarne

pour lui la tradition et l'autorité. Positiviste, il s'est voué à la
.

restauration du catholicisme. Il n'a pas fait, comme Chateau-

briand, un acte de foi, ni la confession publique de sa croyance

intime; ce n'est pas sa manière. Mais il a vu dans l'Église le pou-

voir spirituel et la hiérarchie séculaire qui pouvaient procurer la

paix sociale. 11 a mis au service de sa doctrine politique, d'écla-

tantes qualités de polémiste et d'orateur. Mais il a du même coup

renoncé à cette impersoanalité dont il faisait avec raison la qua-

lité fondamentale du critique; il a souvent sacrifié l'observation

impartiale et l'étude exacte des faits à la fougue de l'imagina-

tion et aux subtilités de la logique; et même dans les morceaux

de littérature qu'il a donnés en ces dernières années, l'éloquence

passionnée et apologétique s'est glissée. Il faut souhaiter qu'il



LA LITTÉRATURE EN FORMATION. lllri

revienne bientôt à l'histoire littéraire : s'il se donnait tont entier

à l'action politique, la perte, pour la littérature, ne serait pas

actuellemeni réparable'.

M. Faguet -, se gardant avec soin des théories générales comme
deTinformation érudite, nous a donné de curieuses analyses d'es-

prits. Il ne s'applique qu'à distinguer, à définir les Jtrôs hfoVanx

qui se révèlent par les œuvres; et tous ces mélanges de tempéra-
ments, d'intelligences, et irafFections sont dosés par lui avec une

(ine précision. Il n'a point d'égal pour construire un esprit, pour
en dessiner la structure et en démêler les fonctions essentielles. Il

n'y a presque point de grands écrivains ou penseurs dans les cinq

siècles de la littérature moderne, dont il n'ait ainsi pris les

mesures et donné la description. Son influence a surtout été sen-

sible dans le r;elévement du xvii'= siècle aux dépens du xviue, qu'il

a assez maltraité, en regardant les individus plutôt que la société

et le mouvement général des idées. Car il a fait beaucoup de

monographies, et n'a presque jamais essayé d'étude d'ensemble :

il s'est contenté de mettre des préfaces, substantielles et fortes,

avec des partis pris un peu trancliants, aux recueils de monogra-
phies qu'il publiait. On n'a de lui qu'un livre d'esthétique litté-

raire, sur le théâtre : œuvre 'de jeunesse visiblement malgré sa

tardive publication, mais pleine de vues originales et intéressantes.

En ces derniers temps, M. Faguet s'est donné lui aussi à la discus-

sion des questions actuelles d'organisation politique et sociale : il

y a porté la même indifférence à l'égard de lérudifenon méthodique,

la même puissance d'analyse, et la même richesse d'idées person-

nelles.

M. Jules Lemaitre * a eu une fortune analogue à celle de

Renan : il a passé par un petit séminaire ; et puis il a traversé

l'École normale. Il a su, comme Renan, retenir la grâce et la

force de deux cultures opposées; et son charme complexe vient

de là. Poète, sans s'être mis au premier rang, auteur dramatîïjue,

1. 11 n'est pas revenu à lu liUérulure, ou du moins il a voulu se partager : il n'a

pu achever la |)ublicalion ni la rédaction de sa grande Histoire. Et il a laissé une
place qui, en effet, de lonprtemps ne sora pas remplie (//' éil.).

2. Emile Faguet (né en 1847), de l'Académie française, professeur à la Sorbonne,

la Tragédie au XV/' siècle, 1883; A'otes sur le théâtre contemporain, 3 séries,

\S^8-9(); Seizième siècle, 189'»; Dix-septième siècle, 1885; Dix-huitième siècle, 1890;

Dix-neuvième siècle, 1887; Politiques et moralistes, 3 séries, 1891, 1898, 1900; Drame
ancien, drame moderne, 1898; Gustave Flaubert, 1899; Questions politiques, 1899;

Problèmes politiques du temps présent, 1901.

3. Jules Lemaitre (né en 1853), de l'Académie française. Les Contemporains.

6 séries, 1886-1896; Impressions de théâtre, 8 séries, depuis 1888. Poésies : les

Médaillons, 1880; Petites orientales, 1883. Romans : Serenus, .ISS6, les Hois, 1893;

Dix Contes, 1889. Théâtre : voyez plus bas, p. 1136.
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sans avoir réussi à s'imposer décidément au piililic, il a f.iil héné-

licier sa crili(juo de ^^cs dons d'invention poiHique et de création

(hamatiiino. Ce qui n'a pas sufli pour l'aire un grand artiste, a

donné nu critique une ^'ràce_ art istunie dont on est irrésistible-

ment séduit. On a vu sa fruissance ïe joiir où il a coupé en pleine

floraison le succès de M. Ohnel : depuis l'arlicle de M. Lemaitre,

bien des gens ont continué de lire M. Ohnel, mais personne plus

ne s'en est vanté. Avec son ondoyante et nonchalante allure, ses

souples passages du pour au contre, ses halancemcnts ironiques,

M. Lemaitre a longtemps eu l'air d'un dilettante qui jongle avec

les idées, d'un fantaisiste qui s'amuse. « Au fond, disais-je en

1894, je crois sentir en lui certaines directions desprit très pré-

cises, certaines tendances morales très nettes; c'est un Français,

un Beauceron, de ferme sens, amoureux de clarté, de vérité,

déliant de tout ce qui est trouble, lointain, hors de prise et de

portée, de l'exotisme et du symbolisme, très positif en somme
on même temps que très artiste. Son scepticisme m'a bien l'air

de n'être qu'un moyen de défense. » Il a eu en effet des cuiio-

sités et des gambades de jeune chat : l'âge venant, il s'est assis

dans son vrai caractère, beaucoup plus conseivateur et plus

attaché à l'étroite tradition française que son agilité juvénile ne

laissait croire. La politique aussi a pris M. Lemaitre, et là encore

il a développé son vrai caractère, son esprit de Beauceron. Il

mène avec une ardeur exempte de dilettantisme la guerre contre

le socialisme-, il est un des grands chefs du nationalisme. Il en a

un peu oublié la littérature et s'en laisse oublier '.

Seul, Francisque Sarcey -, qui jadis avait été un solide champion
de la libre pensée, n'a pas cédé à la tentation des polémiques

récentes, et s'est jusqu'à son dernier jour claquemuré dans son

emploi de critique. Son feuilleton dramatique a été son seul

champ de bataille. Trente ans durant, et plus, il a défendu dans

le même journal sa vérité : et celte vérité, au fond, c'est la doc-

trine de l'art pour l'art. Ceci est du théâtre, cela ne l'est pas. il

n'y a on ceci ni vérité d'observation, ni valeur de pensée : mais

1. Il y est re\eiui en ces derniers temps. Sans abandonner son rôle iioliliqno,

converti même à la inanardiie et prodiguant dans les journaux et les banquets

les témoifçnagos de »a ferveur candide de néophyte, M. Leinaîire a donné deux
(Hudes lilléraires où les amis de son ancienne manière l'ont retrouvé, ou ii peu près :

l'une sur Jean-Jacques ilousseau, dont par malheur s.i foi nouvelle ne lui a pas

permis de repardor de près les idées, l'anh-e sur Uacinc. non exemple d'exaffération

idolAtrique : toutes les deux charmantes en b<'auconp do parties, surtout dans les

parlies biographiques (// rt/.j. Une étude sur Fcnelon, un peu faibli' en sa frr.'icc,

une autre sur Chateaubriand, où la foi politique do l'auteur lirnl fré(|ucniuii-nl sou

admiration lilléraire en échec, sont venue» depuis {li' éd.).

2. Cf. p. 1038. — Depuis, on n entrepris de publier lifn choix do ses foiii'lelons

{IJiiaraiile ans de théâtre), qui comprend sept volumes in-18.
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c'est du théâtre; applaudissons. Ceci est philosophie, ou poésie,

ou nature prise sur le vif; mais ce n'est pas du théâtre : bon à
sifller. Il y a un fonds de vérité dans cotte doctrine, en ce qui
touche la valeur de la technique, pour chaque art et pour chaque
genre. Sarcey connaît comme personne la technique du théâtre
français, et je crois bien qu'à peu près tout ce que savent là-

dessus lesjiommes venus à maturité entre 1870 et 1890, ils le lui

doivent.

Mais voici la première erreur : Sarcey a fini par ne plus voir

que la technique, et certaine tcciiiiique, celle d'une école française,

de Scribe, de Dennery, de M. Sardou. Il a jugé Sophocle, Racine,
Shakespeare par rapport à Scribe, à Dennery et à M. Sardou, et ne
les a admirés que par ce qu'il retrouvait chez eux ou croyait

retrouver de la technique qu'il aimait. Il l'a considérée comme
immuable et intangible : tout ce qui ne s'y réduit pas est répré-
hensible. Par cette vue, il continue la critique classique, mainte-
nant un idéal absolu pour tous les siècles et tous les pays. Et voici

la seconde erreur : Sarcey a excellé-à flairer, démêler, dégager le

goût du jiublic; au lieu de le hausser à lui, il s'y est rabaissé.

Cependant il se vantait volontiers de résister au public et de com-
battre les succès qu'il savait injustifiés. La vérité était qu'il s'oppo-
sait aux inconséquences du public: il le blâmait de mal appliquer
son critérium et de se laisser surprendre par de mauvais vaude-
villes et des mélodrames mal faits; il ne lui en voulait j)as moins
d'élargir son goût par une surprise d'admiration, et de se laisser

parfois élever à goûter simplement, en dehors de toute habileté
d'iul ligue, la réalité saisissante ou la poésie profonde de la vie.

Au lieu d'aider la foule à s'affranchir, il la flallail dans la médio-
crité de ses goûts, il l'entretenait dans l'illusion béate qu'il n'y a
rien de mieux à chercher au théâtre que les satisfactions du vau-
deville et du mélodrame. Par la solidité de l'éducation universi-

taire, Sarcey garda jusqu'au bout l'intelligence de Corneille, de
Kacine, île Molière, qu'il expliquait pourtant un peu trop par
Scribe. Il ferma ses oreilles aux abominations russes et Scandi-
naves. Et il a fini par rejeter Shakespeare, qu'en sa folle jeunesse
il avait presque accepté. Voilà où trente ans de pratique du théâtre,
et d'auscultation trop curieuse du goût commun, ont mené un
esprit des plus libres, hardis et vifs qu'il y eût. Malheureusement,
par sa compélenre, par son esprit, par toute sa ronde, robuste et

spirituelle personne, Sarcey s'était acquis sur le public une autorité
incroyable. S'il avait entrepris d'en faire l'éducation, il aurait pu
faciliter l'évolution du théâtre. Il a préféré la retarder, dans la

mesure où un homme- peut s'opposer au cours des choses. Son
jugement donnait aux gens le droit d'estimer ce dont ils s'amu-
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salent : chose énorme en France. Kl ainsi il barrait la roule aux
nouveautés, plus que tous les vaudevillistes ensemble et directeurs

de ihéAlre.

Le genre de la oriliquc subit actuellement une crise grave.

M. UrunetîAre a disparu, M. Lemailre s'est détourné. Avec
Sarcey, un âge du l'euilleton dramatique a pris fin. Presque par-

tout dans les journaux le reportage a remplacé la critique. On
reml compte des pièces de théâtre le lendemain de leur première

représentation' : on se réduit forcément à l'analyse hâtive, on
encense amicalement, ou l'on assomme t'urieusement auteurs et

acteurs. L'élude réfléchie, approfondie, curieuse des pièces et de

l'interprétation ncsl plus possible. La critique des livres, elle

aussi, a fait place à lannonce, à la réclame, aux interviews : on

aime à iaire causer l'auteur sur son œuvre. Même les Revues sont

de moins en moins hospitalières à la critiq.ue littéraire : une

grande revue s'est fondée ( I89i) en excluant de parti pris l'examen

périodique des ouvrages nouveaux. Journaux et revues suivent le

goût du public : les études d'esthétique, les discussions de doc-

trines ne le divertissent guère; il veut des biographies, de l'his-

toire, des faits-.

Et d'autre part la critique n'est pas moins menacée par l'orien-

tation actuelle des éludes littéraires^. Il y a dans la critique une

part d'arbitraire, de subjectivité, de préférence sentimentale ou

de logique a priori, qui en détourne les esprits dressés à la disci-

pline des sciences historiques et philologiques. On en applique

les'méthodes exactes à l'étude du développement et des chefs-

d'œuvre de la littérature; et tandis que la critique languit, l'his-

toire littéraire se fait; de ce côté, l'activité est grande, et les

résultats excellents. 11 semble bien que, prise ainsi entre le jour-

nalisme et Ihisloire, la brillante critique d'autrefois ait peine à

subsister comme genre : si elle n'était plus permise qu'aux esprits

exceptionnels qui nous intéressent plus à eux-mêmes qu'à ce dont

ils parlent, on n'aurait pas à regretter ce changement.

3. LE ROMAN.

Le roman est stationnaire. Il n'y a plus d'école, ce qui n'est pas

un mal : chacun va h. son idéal, selon sa nature, par ses procédés,

et change parfois d'idéal ou de procédés sous des pressions exté-

1. Les Débats el Le 7"cw;)s maintiennent à peu près seuls la tradition du compte

rendu hebdomadaire.

'i. Cependant une réaction semble prochaine, au moins dans les Revufi» [II' éd.).

'.'i. Cf. G. Lanson, Revue de synthèse, T* année, n° t. G. Renard, la Méthode

scientifique de l'histoire littéraire, 1900.



LA LITTÉRATURE EN FORMATION. 1119

rieures, par la vertu des circonstances, plutôt que par la tendance

de la nature intime.

Les maîtres de l'époque précédente continuent de produire.

Mais qu'ajoutent Loti et Bourget à leur définition, par leurs

œuvres récentes? Loti est éternellement le même dans des paysages

et sous des costumes toujours divers. M. Bourget ne change rien

à son art en changeant ses doctrines polii.iques el religieuses. Le

renouvellement est plus sensible chez M. Zola et M. France.

M. Zola, en ses derniers romans, n'est plus le témoin impassible

des mœurs contemporaines : il juge, il prêche, il combat, dans ses

Trois ViUes, dans Fécondité et dans Travail; il défend des thèses

philosophiques et sociales *
. C'est un article important de la doctrine

naturaliste qui est changé. Pour M. Anatole France, il nous a

fait comprendre, par son Histcire contemporaine^, ce que dans sa

philosophie sceptique et négative il y avait de positif, ce que

son apparent diltttantismc admettait, commandait de foi et

d'action; il a révélé qu'il avait, comme Montaigne, son dogma-
tisme et son énergie pratique. Kn même temps, par contre-coup,

son art s'est modifié : les grâces ondoyantes, l'ironie détachée

ont fait place souvent, dans ses derniers écrits, à l'attaque directe,

à la véhémence indignée; sa phrase a pris une tension, un nerf,

une àprelé qu'on n'en aurait pas attendus : les préoccupations et

les passions de la lutte sociale ont élargi la facture de l'artiste.

Dans la gétiération suivante des romanciers, les talents distingués

abondent : aucune personnalité capable de reléguer toutes les

autres au second plan n'a émergé. Il faut nous contenter d'in-

diquer les principales physionomies d'écrivains, et les principales

directions du genre. M. Maurice Barrés ^ nous a fait connaître un
art subtil, obscur, tourmenté : insupportable parfois dans la

culture prétentieuse de son moi, il a une puissance originale dans

ses analyses d'états moraux, une délicatesse exquise dans ses

impressions des paysages; il excelle à faire tenir toute l'histoire

d'un pays et la psychologie d'une race dans la description du sol.

M. Rod *, néo-chrétien, critique, moral comime un protestant et

1. Cf. p. 1078.

2. Cf. p. 1087.

3. Sons l'œil des Barbares, l'Homme libre, le jardin de Bérénice, trois romans
déologiques sous le tilre commun : le Culte du moi, 3 vol., 1888-1891 ; Huit jours chez

M. Renan, brDch., 1888 ; l'Ennemi des lois, 1893 ; Du sany, de la volupté et de la mort
(voyage en Espagne), 1894; les Déracinés, 1897; l'Appel au soldat, 1900; Au service

de l'Allemar/ne, 1905. — Dans ses romans sociaux et nationaux (ou nationalistes)

la forme de M. Barrés s'est dépouillée de ses complications; sans perdre de sa

finesse et de son élégance, elle est devenue plus sobre, plus nette, plus forte {fl' éd.).

4. M. Ed. Rod (né en 1857) a travaillé dans le même sens que M. de Vogiié et

M. Desjardins : Études et Xouvellet études sur le XIX' siècle, 1888 et 1898; Idées
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cosmopolite comme un Genevois, fait de vigoureux romans, un

7)èu lourds, un peu ternes, un peu Jâcht-s de facture, solides du

moins et intéressants, où il scrute l'âme contemporaine et débat

les problèmes les (dus troublants de la vie contemporaine : ce

sont des œuvres intelligentes, où se révèle un critique clairvoyant

plutôt qu'un artiste créateur. M. Paul Margueiitte ', un révoltr

de naturalisme, a su garder la scrupuleuse élude des réalités, en

y joignant l'intuition de la vie intérieure et une large pitié philo-

sophique : il a donné deux ou trois œuvres qui, à leur date,

étaient ce que l'art français soumis aux influences d'Éliut et de

Tolstoï avait produit de meilleur. Il faudrait encore nommer
M. Paul llervieu ^, écrivain d abord bizarre et tourmenté, en

marche vers une laclure plus sobre et plus simple, observateur^

pénétrant et féroce des classes aristocratiques, créateur de ty[)cs

solides et lins : il était en train de prendre la première place

dans le roman contemporain, lorsqu'il s'est détourné vers le

théâtre; — M. Marcel Prévost^, peintre subtil de cas complifjucs

et de mœurs singulières, a'riiateur de sujets où l'analyse psycho-

logique confine à l'observation pathologique, invinciblement attiré

par Te mystère des âmes féminines; — AI. Paul Adam*, impro-

visateur hàlif et fougueux, imagination puissante, esprit curieux,

tour à tour attiré vers les sujets Ics'plus divers, depuis l'idéalisme

le plus fantaisiste jusqu'au plus pur réalisme, capable tour à tour

de voir le présent, d'imaginer le passé et de rêver l'avenir, de

peindre largement les masses ou de noter miuutieusement

les plus infimes détails"'. Je ne dois pas surtout oublier M. Hnys-

morali'.a du temps présent, I.stt2; le. Seni de la Vie, 1SS9; Michel Teissier, 18'J-.'; /.(

seconde Vie de Michel Teissier, 1893; Essai sur Ocptlie. 1898; elc.

1. Pascal défasse, ÏS^'i ; Jours d'épreuve, 188S ; la Force de* choses, 1882; /<i

Tourmente, 1893; l'Essor, lîs90. Avec soq fri-re Victor, il a donné : le Desastre,.

1898; les Tronçons du ijlaive, 1901; les Braves gens, 1901; la Commune, 190i

quatre volumes qui font un ensemble puissant et pathétique. Comme pour la Débdcl-'

(le Zola, je rejïrello que les au(eurs n'aient pas pris le parti de renoncer aux invention-

romanesques, si me'^quinos toujours en de tels sujets (//" éd.).

?. L'Alpe homicide, 1885; l'Inconnu, 1887; Peints par eux-mêmes, 1893; l'Armn

ture, 1895
; etc.

3. Le Scorpion, 1887; .Mademoiselle Jaufrc, "l889; Lettres de femmes, 1892; Ic-

Vierijes fortes (Léa; Frédérique'), 1900; elc.

i. La Force du mal. Cœurs noui'eaux, 1896; la Bataille d'Uhde, 1897; Basile n
Supliia; la Force, 1899; l'Enfant d'Auslerlitz, 1901; Au soleil de Juillet. 1903; /
Buse, 1903; le .Ser/ient noir, 1905.

5. Je nommerais aussi ces incompréhensibles frères Hosuy, poètes et phiIosopllc^^

qui dans leurs romans d'une écriture trof» personnelle ou, si l'on veut, d'un frau-

(^ais trop douteux, ont posé les problèmes moraux et sociaux les plus actuel» avei'

un sens aigu de la vie et une sympathie sincère pour les soulTrants, ou parfois, s'em-

parant des hypothèses du la arienco cootcmporaioe, ont introduit dans le roman la

vision épiquo des temps préhistoriques : je devrais m'y arrêter s'ils n'avaient, par

une production incessante et surabondante, renoncé à faire œuvre do littérateur-
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nians, un vi','oui'Ciix el personnel disciple de M. Zola, donl

il s'est mis un beau jour à applit|uer le pï('i'C?^1Ie"uânTralislo à la

peinture de la .vie religieuse. Catliodrales, couvents, culte, plaiii-

chant", dévolions mystiques, superstitions, sacrilèges, agitations de

la conscience et progrès de la pénitence, M. Huysmans nous peint

foutes ces choses et tous ces états avec une prodigieuse richesse

de vocabulaire et d'images; son art fougueux et brutal a conquis

le public, et même l'Église, où quelques voix seulement ont

exprimé des craintes sur la qualité de cette foi et la vertu de son

expression '.

Dans la multiplicité incohérente des œuvres, plusieurs directions

se laissent distinguer. Le roman psychologique et le roman d'étude

de mœurs continuent de subsister. Mais le roman historique a eu

une renaissance brillante avec le Saint-Cendre de M. Maindron '^

(.wi^ siècle) et la Force de M. Paul Adam (Révolution el premier

Empire) : deux restitutions minutieuses qui sont en môme temps
des évocations vigoureuses du passé '. M. Rarrès aussi a fait du
roman historique, mêlé de plaidoyer politique et social, dans ses

Déracinés et dans son Appelait ^olddt; romans historiques aussi, le

Désastre avec les trois œuvres qui lui font suite de MM. Paul el

Victor Margucrilte, et VAppnntie de G. Geiïroy, tableaux pathé-

tiques et navrants de la guerre de 1870 et de la Commune*.
Mais Tespèce dominante, et à laquelle se rattachent la plupart

des œuvres les plus distinguées du temps, est celle du roman
social ou sociologi(]ue : les ouvrages de M.\i. Barrés et Margueritte

que je viens de noinmer y rentrent aisément. La psychologie et

les tableaux de mœurs sont employés cà illustrer ou a démontrer
une idée sociale. M. Horvieu nous fait voir la décompo.sition

morale de l'aristocratie {Peints par eux-mêmes) et la toute-puis-

sance de l'argent (F Armature). M. Prévdst, après avoir étudié la

corruption féminine dans les hautes classes, le mal qui détourne

la femme de son vraj rôle social, s'applique à observer le

féminisme et son effort pour protéger et relever la femme
dans la société actuelle [les Vierr/es fortes). Paul Adam nous

pour oheroher les succès plus faciles du feuilleton populaire. — Ncll florn, 1886:

le Bilatéral, 1887; le Termite, 1890; Vamireh, 1892; iIndomptée, 1894; etc.

1. J. K. Huysmans. Les Sœurs VatartI , 1879; A Rehours, ISS'i ; Là-Bas, 1891; fin

route, 180'4; ta Cathédrale, 1S98; Pages catholiques, 1899.

2. Saint-Cend7'e, 1898; Blancadnr lavantageux, 1900.

3. Il ne faut pas oublier M. H. de Réggifir. dont le roman « Le lion plaisir » (1902),

e?t une merveille île couleur et de psycholoprie historique (//' rd.).

4. Gustave Gcflroy, romancier, critique d'art et journaliste, est un réaliste donl In

passion intérieure brûle d'autant plus qu'elle est plus contenue : sa manière nelLe el

Apre donne à tous ses tableaux un relief s'iisissant. [L'Enfermé, 1897, l'Apprentie,

190-i; \ll' éd.).
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l'ait le tableau de la misère et île Tiujuslice (|ui résiilleiit du
régime économique, et nous décrit avec un idéalisme ardent la

rélomie nécessaire de la société (la Force du mal. Cœurs nouveaux^
M. Eslaunié', un nouveau venu dun talent bien personnel, nous
dépeint l'éducation cléricale, plus précisément la prise de posses-

sion des consciences enfantines dans les collèf^es de Jcsuile-

{l' Empreinte), et nous découvre les bassesses ou les révolles <jue

la disproportion de la culture et des moyens d'existence produisent

dans une classe où nous croyons le succès facile et la fortune

assurée, dans la classe des in:;éniours {le Ferment). Ainsi, par
l'entremise des romanciers, les principales causes du trouble

social à l'beure présente, sont mises et remises sous les yeux du
public, qui s'habitue lentement à croire à la réalité du mal, et à

admettre la nécessité des remèdes '^.

4. LE TIILATRE.

An itiéàlro, le renouvellement nécessaire se fait lentement, par

l'inerte et frivole incuriosité du public, par la routine étroite et

la médiocrité générale de la critique Nous ne parvenons pas à nous
débarrasser de l'art habile et insinrère, du toc et du truc; on nous
offre toujours du vaudeville prélintieusement déguisé en comédie
et en dramt;; on rafraîchit au petit bonheur tous les oripeaux, tous

les clichés romantiques; on nous labrique à l'occasion du symbo-
lisme et du mysticisme en faux. Et la vie. la vie vraie, saisie en

sa profondeur, dégageant cette essence de poésie que le plus

vulgaire événement humain recèle, c'est là ce que la production

courante et ses ordinaires fournisseurs songent le moins à nous
montrer. Cependant de grands efforts ont été faits, le mouvement
se dessine et des résultats considérables ont apparu. Peut-être

même la situation est-elle plus nette que dans le roman.

La comédie naturaliste, minutieusement exacte, brutalement

pessimiste, n'a pu arriver à s'établir. M. Becque* y a usé son

1. L'/im/»eiiite, 1895; le Ferment, 1899; l Épave, 1902; la Vie secrète, 1908.

2. Nommons aussi Murcello Tinuyio, dont le talent vigoureu.x et frémissant

excelle à peindre la conscienoe de la femmo d'aujourd'hui et tous les aspects des

chosH», vieilles villes, vieux lopi», <^ampaj;ncs do France, impressions chanj<eantes dal

(%iel et de la lumière [la .Y/uison du péckf, 1902; la Jlelielle, 190."); l'Ombre dei

l'amour, 1909); Romain Kollnnd, l'auteur de cet oriijinal elcurieu.v Jean Chris(aphfit

ilî vol., 1901), biofjraphio psychologique d'un musrcTefi, riche élonnammcnt d'idée

fl'observa lions "eT'cTëWrorttotJîrr tff "§|i1rituer Abel IT^rmsnf dont la manière sobr

sèche el netveuso, âessinë'avcn une sûreté impitoyahle les fitj'ire» des fantoches o^

il incarne les travers do certains milieux el de certaines classes d'aujourd'hui [le CaiH

lier Misereij, 188*/; la Carriire, 1891; le Faubourg, 1900; etc.) [H' ,:d.).

3. H. Becque (183-2-1899), les Corbeaux, 1882: la Parisienne, 188Ô; ThMtf
complet, 2 vol., Cliarpentier, 1889; 3 vol., édit. de la Plume, 1898.
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rare talent, son ironie aiguë, son observation sèche et perçante :

le public a méconnu l'originale valeur de ces œuvres dont l'im-

pression était douloureuse et dure. 11 n'a pas fait un meilleur

accueil à ses successeurs, aux implacables réalistes qui préten-

daient lui servir des tra)vhes de cie toutes crues; après les avoir

encouragés un moment par aniusenient, par mode, il s'en est

brusquement détourné dès que la n'ouveauté et le scandale ne

l'y ont plus attiré : voyez l'histoire de la réputation de M. Ancey *.

Le (ait important, pour l'évolution du genre dramatique, en ces

dernières années, n'en a pas moins été la tentative du Théâtre-

Libre-. Ce Théâtre, a été fondé en 1887, pour établir l'art

naturaliste. Grossièreté allant jusqu'à l'obscénité, puisque c'est

notre erreur favorite, à nous autres Français, de croire que plus

le modèle est répugnant, plus l'imitation est réelle, et d'autre

part, minutieuse exactitude du décor, de la mise en scène, du jeu

et du débit des acteurs, voilà les deux caractères apparents que
présente d'abord le Théâtre-Libre. M. Antoine n'a pas réussi

comme il voulait : il a réussi peut-être mieux qu'il ne voulait, et

plus utilement. On sest blasé sur le genre brutal, ou amer, ou
immoral : c'est un « poncif » qui ne vaut pas mieux que celui de
Scribe. Mais M. Antoine a certainement inoculé à quelques-uns
de ses acteurs, à beaucoup de ses spectateurs, le sens de la vérité

de l'imitation dramatique. Sa mise en scène, à quelques détails

près, a le mérite d'être toujours expressive, de traduire, donc de
renforcer le sentiment, l'idée, la couleur de la pièce. Son jeu et

celui de quelques acteurs qu'il est parvenu à instruire n'a rien qui

étonne : mais, après, les meilleurs comédiens ne paraissent que
des comédiens. Ce jeu a un tel caractère de naturel, que les

défauts de l'acteur collent, si je puis dire, au personnage : ils font

l'elTel d'en être les tics ou les imperfections, et en augmentent
l'originale individualité : c'est un homme qui parle vite, ou sourde-
ment, voilà tout; on ne songe pas que c'est un rôle débité vite ou
sourdement.

11 est remarquable que, du réalisme, insensiblement, par la

force des choses, le Théâtre-Libre est passé au symbolisme. Les
œuvres étrangères qu'il nous présentait, l'engageaient dans cette

voie : le naturalisme cru et sans signification idéale ne s'y ren-

1. Monsieur Lamblin, 1888; les Inséparables, 1889; l'École des veufs, 1889; Grand'-
mère, 1890; la Dupe, 1891; l'Avenir, 1899. — Ancey est le pseudonyme de M. G.
de Curnieu (né en 1860).

2. Cf. les Annales du Tliéû.tre et de ta Musique, 1887 et suiv., et les comptes
rendus dramatiques de J. Lema^tre, Saroey, Faguet, Jean JuUien. — A. F. Hérold,
M. Antoine et le Théâtre-Libre, dans The Internatronal Monthly, mai 1901. A. Tha-
lasso, le Théâtre Libre, 1909.
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(H)iilrait ;,'UtTe, ol Tolstoï, Ihsen, Haiiptmaim n'offraient qu'un

réalisnu! ^onMi' de pensée cl de poésie. Nalurellcinent le Tlit^Alre-

Librc .s'est ouvert aux Français téméraires qui voulaient fair*^

comme ces étrangers. Et dans la guerre entreprise pour délruii

la r'.'ligi(Mi du vaudeville, pour ruiner le lyhichini^mc dramaliqu'

le pcnre Scribe, le genre Sardou, les pièces poétiques ou socialr-

n'étaient pas moins utiles que le simple naturalisme. Le Théàli-

Libre contribuait donc aussi à faire aimer les idées au théàtr

idées psychologiques, morales, sociologiques, traduites lyriqu'

ment et dramatiquement, en étals de conscience, en résonanci

de la sensibilité, en tensions de la volonté.

Le succès d'Antoine lui a suscité des imitateurs : je ne citera!

que le Théâtre de l'Œuvre^, spécialement voué au théâtre sym-
boliste, idéaliste, exotique; son influence et ses résultats, au

total, ont été médiocres, quoique point du foui indilTcrenls.

De ces Théâtres a côté, ati'ranchis de la servitude de la receUf

et du grand public, du Théâtre-Libre et du Théâtre de l'Œuvre,

sont sortis plusieurs des auteurs marquants qui se sont imposé-,

sinon toujours à la laveur, du moins au respect du grand public

sur les autres scènes : MM. de Curel, de Portoriche, Brieux cl

Donnay.

M. François de_Cure]- a fait jouer plusieurs pièces d'une conception

cunêTisc, parfois profonde, toujours ori^'inale. Certaines gaucherir-

d'exécution, certaines outrances de jogiq.tie qui poitent parfoi-

ses caractères au delà de la limite des possibilités morales que

le public admet, enfin, il faut le dire, un lier et franc dédain dt'<

petites habiletés qui escroquent le succès, et des mensongo-
scéniques qui sont doux aux bourgeois, ont fait que ni le public

ni la critique n'ont encore rendu à M. de Curel la justice qui lui

est due. Ses études de psychologie individuelle et sociale sont tout

à fait fortes et neuves. Il unit une poésie intense à une rèalii

saisissante ; il pose et discute les idées dramatiquement avec un

précision et une vigueur singulières. Il écrit la jdus belle laiigii

qu'on ait de nos jours entendue sur le th<''âtrc. Il faut le mctli

très haut pour l'estimer assez.

M^de Porlorjcho * est le peintre de l'araour, de ses fièvres, df

ses fougues, de scs~souffrances. Il en exprime l'éternelle es.sen't-

dans une note très curieusement moderne.

1. Fondé par M. Liipnô-Poc.

2. L'Envers d'une Sainte, 1892; les Fossiles, 1892; ilnvitée, 1893; rAmou
bro-ie, I8.W; la XouvcUe idole (fl. de Paris, l.'i mai 189.5); la Figurante, 1896; '

Hepas duJÀon, 1897; la Fille sauvage, 1902.

'r 3. Amoureuse, 1891; le Passi<, 1897; TliMire d'Amour, 1898; /.• Vieil homme, 1901.
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lyrBrieui ', talent probe, jiuissajit, un peu fruste et un peu

_'ios, étudie des cas sociaux. Il iJéi-ouvre et sonde, d'une main un

peu rude, les plaies vives ,de la conscience et de la société

moderne. Il applique successivement son observation, à la fois

précise et sommaire, aux institutrices, aux courses, à la corruption

politique, aux institutions charitables, à la magistrature, aux

nouriices, au divorce, aux désespérantes doctrines de Thérédité :

il dit sur toutes ces choses un mot juste, sans nuance. Son art

est comme sa pensée : clair, fort, sans tricherie et sans finesse.

.Ni Renan ni Sainte-Beuve n'ont été ses maîtres : qui sait s'il en a

eu? il est lui, il dit ce qu'il a à dire, sa pensée laborieusement

conquise, dans une forme qui l'exprime loyalement. Et ce n'est

pas un mérite médiocre.

M.JJonna}- est un ironiste, qui de la fantaisie ai:islophanes.que

est passé à l'étude des formes les |>lus modernes de l'amour et de

l'àme féminine, f'uis de la peinture non flattée de la moralité

déconcertante des gens (jui mènent la haute vie, il s'est tourné,

emporté par le courant de l'époque, vers l'examen des problèmes

sociaux du féminisme et du collectivisme. Il a beaucoup d'esprit,

un dialogue vif et charmant, une fantaisie amusante avec

un arrière-goiU d'âcreté, une psychologie subtile et imprévue,

avec des trouvailles d'une justesse qui saisit, un dédain content

de s'étaler des artifices scéniques et de toute la vieille technique.

M. Ilervieu ^ est plus austère. Il produit peu; il se concentre.

Il a simplifié sa forme, d'abord, même au théâtre, compliquée,

tortueuse et alambiquée. Jl a mis sa force à nu. Il étudie des cas

sociaux, les iniquités de la loi, l'oppression des faibles par la loi,

l'expression de l'égoïsme de l'homme dans la loi. C'est à la loi

qu'il fait la guerre, pour l'individu, pour la justice et pour

l'humanité. Il lui arrive de regarder la loi, non plus de la société,

mais de la nature : et les etfets qu'il en observe ne sont pas plus

consolants. La loi de la nature est aussi créatrice de mal, de

souffrance et d'injustice pour les individus : et le dévouement
maternel a pour envers l'ingratitude liliale. La nature, comme la

loi, se moque de la raison et de la justice. Observateur âpre,

sans illusion et sans complaisance, M. Hervieu s'est fait un art

1. Blanchelte, 1892; l'Engrenage, 1891; l'Évasion, 1896; les Bienfaiteurs, 1896;

le Berceau, 1898; R'-sultat des Courses, 1898; la Robe rouge, 1900; les Rempla-
çantes, 1901; la Française, 1907; Simone. 1903.

2. Lysistrala, 1893; Amants, 1895; la Douloureuse, 1897; VAffranchie, 1898; le

Torrent, 1899; avec L. Descaves, la Clairière, 1900; l'Autre danger, 1903; le Retour

de Jérusalem 1901; Oiseaux de passage, 1904; l'Escalade, 1904; Paraître, 1906; la

Patronne. 1908.

3. Théâtre, 3 v. in-16, 1902. Les Paroles restent. 1893; les Tenailles, 1895; ta

Loi de l'Homme, 1897; ta Course du /lambeau, 1901; Théroigne de Méricourt,

1903: le IMdale, 1904; le Réveil, 1905.
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conforme à sa pensée. Sa pièce est une démonstration vigoureuse;

il n'y a plus que les personnages, les effets, les propos qui lonl

ressortir sa thèse. Tout porte, avec une justesse écrasante, qui ne

laisse pas re.spirer le spectateur. M. Hervieu atteint ainsi à

l'émotion puissante, une émotion un peu sèche, qui étreint sans

réjouir. Aussi est;il plus estimé du [letit nombre que de la foule,

qui vient au théâtre pour se réjouir.

Voilà quels sont à l'heure actuelle les maîtres de la scène. Je

dois pourtant nommer encore M. Jules Lemaitre et M. Hostand.

M. Lemaitre', sans répudier bruyamment la technique établie,

sans déconcerter les habitudes du public, sans prétention philoso-

phique aussi et sans fracas de symboles, nous avait, dès son début,

donné la sensation rafraîchissante d'une originalité sincère. Une
(ine psycholof,'ie, vécue et sentie, non livresque ni théâtrale, d'où

l'émotion sortait d'elle-même sans violences et sans ficelles, fait le

mérite éminent des principales œuvres qu'il a écrites, où par

surcroit il a rais toutes les grâces de son esprit et la forme
exquise de son style. Il a traité les problèmes de la vie intérieure

avec plus de bonheur et de délicatesse que les études sociales, où
il a porté une observation un peu grosse. Il a débattu des cas de

conscience subtils el douloureux avec une philosophie clairvoyante

et humaine. Mais la politique et la polémique l'ont, semble-t-il,

détourné du théâtre, où l'on pouvait espérer qu'il apporterait un
jour le chef-d'œuvre complet dont jusqu'ici il ne nous a donné
que la promesse et l'ébauche.

Pour M. Rostand 2, son étonnant succès n'est pas un accident

individuel. Le public, secoué dans son prosaïque amour du
vaudeville, harcelé, inquiété, prêché par les œuvres de l'étranger

et des théâtres particuliers, s'est senti sollicité de changer
quelque chose à son goût, d'élargir le cercle ordinaire de ses

amusements. Et qu'a-t-il fait? Puisque le temps d'Ibsen. d'Haupt-

mann et de la poésie au théâtre était venu, il est retourné au

drame romantique. 11 a fait des succès aux attardés, aux sur-

vivants de l'idéalisme lyrique : il a porté aux nues des drames
de M. Coppée el de M. Richepin ^, sans s'inquiéter trop si cet

idéalisme était creux et si ce lyrisme était verbal. Ce courant une

fois déterminé, Cyrano de Bergerac s'est présenté : et ce qu'il y
avait de facile et claire abondance, de gaieté jeune, de poésie à

1. Réoollée, 1889; le Député Levmu, 1891; le Mariayp blanc, 1891; Phlipote,

1893; rAye difficile, 189i; le Pardon. 1895; l'Ainée, 1898; la Massière, 1905.

2. Les Homanesques, 1894; la Princesse lointaine, 1895; la Samarilaine, 1897;

Cyrano de Bergerac, 1897; l'Aigloh, 1900; Chantecler, 1910.

•i. Pour la Couronne, 1895. de Coppée; le Flibustier, 1888, le Chemineau, 1897.

de Hichepin.
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la |torlée de tout le monde, dans celle pièce romantique, a séduit

le public jusqu'à un degré incroyable. Cyrano est le plus grand
succès du théAtre contemporain, depuis le Maître de Fortjcs, les

Deux Orphelines, et les Cloches de Corneville. Des critiques avisés

ont cru que M. Bostand venait de faire une révolution sur la

scène française, alors qu'avec un charme personnel dans l'exé-

cutioti, il la ramenait à la formule de Trayaldubas et des Troia

Mousquetaires. Les autres œuvres dramatiques de M. Rostand,

a^amTet après Cyrano, manifestent les mêmes qualités poétiques,

plus de grâce sentimentale au début, dans la suite plus d'abon-

dance chatoyante : elles pourront assurer à M. Rostand un rang
personnel dans l'histoire de la littérature contemporaine; elles

n'intéressent pas, je crois, l'évolution de la forme dramatique,
autrement que comme de brillantes survivances d'un art anté-

rieur'.

5. l'OÉSlE.

C'est dans la poésie que l'évolution a été le plus nette : elle

a pris même une apparence de révolution. Sans doute, il se fait

encore de bons vers, des vers délicats et parfois puissants, dans
les formes traditionnelles. Sans rien innover dans la technique,

M Jean Lahor- nous a offert une poésie bouddhique, dont le

pessimisme a un accent énergique et bien personnel. M. Maurice

Bouchor, dans ses drames pour marionnettes ', comme dans ses

1. On devrait aujourd'hui nicnlionner M. A. Capus, vaudevilliste aimable et un,

qui trouve moyen d'unir l'observation tine et roplimisme [ISrignol et sri fille. 1895;

ta Veine, 1902; l'Adversaire. 1904: Monsieur l'iéf/ois, 190"i; S'otre jeunesse, 1904;

les Passagères. 1900; les Deux Hommes, 1908); M. H. Bataille, talent nerveux et

hardi, parfois profondément humain (Maman Colibri, 190i ; la Marche Nuptiale, 190ô
;

Potiche, 1906; la Femme nue, 1908); M. Bernslein, dramaturge vijroureux et malin, qui

produit et exploite l'émotion avec un peu trop d'artifice, capable pourtant de remuer
de la vie [le Détour, 1902; le bercail, I90i ; la Rafale, 190".; le Voleur, 1906; Snmson.
1907; Israël, 1908; l'Assaut, 191-.'); M. Emile Fabre. peintre clairvoyant et censeur
âpre des mœurs politiques et financières d'.Argent, 1895: la \'ie publique, 1902; les

Ventres dorés, 1905; la Maison d'argile, 1907). Enfin M. Courleline a ramené la farce

à l'observation des caractères et des mrt'irs : ses charges de militaires, de magis-

trats et de bourgeois sont d'une justesse fine dans leur outrance hardie {les Gaietés

de l'escadron. 1886; la Vie de Caserne, 1888; Boubouroche, 189."!). (//" éd.).

2. Jean Lahor (le D' Cazalis, 1810-1909), l'Illusion, 1888, la Gloire du Néant. 1896.

3. roAie. 1889, éd. revue, 1899, Noél, 1890, la Légende de Sainte-Cécile, 1891, les

Mystères d'Kleu.'iis, 1894. Ce sont les quatre drames pour marionnette.'!. M. Bouchor
a donné encore la Première vision de Jeanne d'Arc, 1900. Les Symboles ont paru en

deux séries, 1888-1895. — Il faut noter ici le rûle considérable joué en ces dernières

années par M. Bouchor, pour le développement de l'éducation populaire. 11 s'est

assigné pour mission de présenter au peuple ouvrier et aux enfants des écoles les

plus purs chefs-d'œuvre artistiques, de mettre la joie esthétique et l'élargissement

intellectuel qui en résulte à la portée des àrnes enfermées dans les vies les plus
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Symboles, a su, par le vers cl le slylo que les romantiques et i(

Parnasse lui avaient appris, exprimer un exquis ni(!'tango *\<-

philosopliio ol d'énjolion, un (in senlimcnl des aniiquilés et dr

rclif^ions.

C'est aussi par une erreur singulière, qui est nn« victoiie du

goût spontané sur la lliéoiie réflécliie, que les jeunes ont saine

\ comme un mailre M, de Horcdia', un pur parnassien, un

excellent faiseur de sonnets, qui procède même encore plus d.

Gautier que de l.econte de Lislc. Son éclatante poésie semblr

moins reproduire la nature vivante que des pièces d'oifèvrerie.

Chaque sonnet est comme un plat somptueux, où, dans nu chum[i

limité, la fantaisie d'un puissant arlistc aurait «'nlcrmé des sujet-

historiques ou mythologiques. Ce mailre ciseleur a réussi par I.i

splendeur de son art : mais c'est un art qui nesl pas du tout

dans le mouvement.
La réaction contre les foinies dures, arrêtées, métalliques ou

marmoréennes dé là" poésie parnassienne, et contre les photo-

graphies impassibles des scènes naturelles_ct jociales, a com-
mencé à devenir sensible aux envirorîs de 1885. On a repris

goût aux idées, et aux émotions, dans lesquelles s'expriment le-

lois du monde ou de la vie, et rinlime essence de l'individualité.

- Vigny et Lamartine sont revenus à la mode concurremment. Des

jeunes, "groupés en écoles ou en coteries, autour de quelques

revues batailleuses, ont déclaré la guerre à la tradition de la

poésie française et annoncé l'aurore d'une poésie nouvelle. Le

public a connu cette agitation par les étiquettes voyantes de poésif

décadente, ou symboliste, ou romane; il a entendu parler de vers

libérés, libres, ou polymorphes 11 a entendu porter aux nues avec

Baudelai-re, qui était mort, deux vivants, Mallarmé et Verlaine : les

vers énigmaliques de l'un, la vie scandaleuse de l'autre l'ahuris-

saient. La bizarrerie et l'obscurité des œuvres, le fracas fumeux
des doctrines, le nombre des noms étrangers qu'on rencontrait

parmi ces restaurateurs de la poésie française-, la légèreté

humbles et les plus dures. Rompant avec l'inepte tradition qui consiste à offrir au

peuple des œuvrrs faites e.xprès peur lui, vulpaires cl propres à maintenir la viilga-

ritù, il n'offre que de l'exquis, où il introduit, apprivoise, élève douccmenl son

piihlic par un très habile enseignement dissimulé sous une bonne humeur et une
rondeur charmantes. C'est un effort original et heureux pour faire pénétrer notre

grande liUératuro là où il semblait hioii qu'il lui fût impossible d'avoir accès.

1. José-Maria de llercdia, né à Cuba i
lSi','-1900). Les Trop/n'es ont paru en 1893-'

(l.emerre, in-8 et in-16). Beaucoup de ces sonnets étaient connus de|iuis longtcinps.<

2. Mockel, Majlerlinck, Bodcnhach, Verbaeren, Wallons ou Klamands; Viélé-

Griffio, Sliiarl Merrill, .\màricains; M.ii'ie Krysinska, PoIoii.éi.sc ; Mitréas, Crée. R!

puis Kaliri, de Souza, etc. .le ne parle que des noms, de leur physionomie et cou-

sonanco. Plus d'un de ces écrivains est un bon et excellent Krançais. d'esprit et di;

co'ur : pour le public qui voit du dcliois, les noms étaient exotique".
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railleuse des informations des journaux, plus occupés d'amuser le

lecteur que de l'éclairer, tout, pendant un temps, fit croire qu'il

n y avait là qu'une immense mystification, ou une immense
prétention, une furieuse réclame, et un ma{j;nifique avortement. En
réalité le mouvement était sérieux et fécond, et la révolution

tumultueuse enveloppait une très raisonnable évolution'.

Les deux maîtres dont on se réclamait, étaient fort inégaux.

Mallarmé-, qui a exercé par sa conversation, paraît-il, exquise,

une aciion considérable, est un artiste incomplet, inférieur, qui

n'est pas arrivé à s'exprimer. VeHâÙje * est un vrai poète : et

plus d'une fois, il a été un gramlpoète. Naif et compliqué, très

savant et très spontané, il a exprimé avec un art raffiné et sincère

l'è' duel de l'esprit et de la chair, les douloureuses angoisses de

rânié'~élàiicée vers son Dieu, et les furieuses joies du corps vautré

dans sa corruption. Il retournait au romantisme, en faisant de la
^

poésie le cri d'une âme manifestant sa destinée.

Mais décadents ël symbolistes, en ronipant avec le Parnasse, ne

voulaient pas retourner au lomanlisme. Ils en avaient assez des

tableaux d'histoire ou de mœurs, des paysages précis et comme
solides, des discours de science et de philosophie, de toute la

poésie objective et impersonnelle; mais ils ne voulaient pas recom-^

mencer le journal ou la confession de leur vie, emplir leurs vers .

de leurs expansions biographiques. .Dans les paysages, ils sai-

sirent non la forme lixe des choses matérielles, mais le retlet

fugitif de l'heure ou de la saison, du temps qui passe, mais le~

rythme incessant de la vie en travail, la déconifiosition et la

recomposition qui ne s'arrêtent pas. Dans le moment et dans le

mouvement ils inscrivirent les choses éternelles, les lois secrètes

de la nature et de l'être. Entre la fluidité des apparences et

l'cterp ité des causes, la réalité particulière du corps sembla

1. Sur lo, symbolisme, consulter : Charles Morice, la Lilléralure de tout à l'heure,

1889; R. de Souza, le Rythme poétique, 1892; E Vif!:ié-Lecoq, La poésie conlfimpo-

rai7}c, 1897; Ati. van Bover et P.iul LéauLaud, Poètes d'aujourd'hui, 1900; J. Lemaitrc,

Hevue é/eiie, 7 jauv. 1888; F. Brunelicro, neviie (/f.s Deux iVondes, \" nov. 1888 cl

t" avril 1891: liurel, Enquête sur l'éoolation littéraire, 1891; VV.G. C. Byvanck, Un
Hollandais à Paris en 1891, 1892; G. Lanson. The new poetry, dans The Inter-

national Monlhly, oct. 1901. — L'édilear ordinaire des symbolistes est l'éditeur

Vanier.

•2. Sle))liani; Mallarmé, I8i2-1898. Vers et Prose, Fcrriu cl G'°, 1893 : c'est un

/lorilfii/c. Los (ouvres de Mallariiié avaient paru en édilious généralement coûteuses ;

L'après-midi d'un faune, ISTG; Poésies complètes, 1888; Payes, 1890-1891; Les

poèmes de Poê, 1888 ; Divagations, 1897.

3. Paul Verlaine (1844-189(>) : Poèmes saturniens, 1866; Sagesse, 1881; Jadis et

naguère, 1885; Parallèlement, 1889; etc. Œuvres complètes, Vanier, 6 vol., 1899-1903.

— Il faut nommer Jean-Arthur Rimbaud (1854-1891). Les illuminations, 1886;

Œuvres, 1898. 11 fut un des ouvriers de la première heure du symbolisme.
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s'évaporer. Toute la nature ne fut plus (ju'urie image mobile, un
symhole voilé cl flou des condil.iotjs qui la df^lerminenl.

Et, d'autre |)art, les choses ne sont, ou, si l'on veut, ne sont

atteintes pai' nous que dans notre sensation : elles sont en nou<,

elles sont nous. Ma vision de la nature est la vie même de mon
esprit; et c'est moi que je sens, que je trouve dans les choses.

Peindre les paysages que je vois, en la nuance que je vois,

assembler dans mes vers les fragments des choses qui coexistent

ou s'attirent en ma pensée, c'est — sans indiscrétion biographique
— raconter le secret de mon âme; c'est dire la saveur de la vu

à mes lèvres, et comment les lois de la di'stinée humaine se

réfractent en mon individuelle singularité. Toute la nature sera

le symbole de mon être et de ma vie.

Ainsi s'explique la prédominance de la forme symbolique dau-

la poésie récente. Par le symbole se renouvelaient à la fois lu

traduction artistique des choses de l'âme et celle des choses du

dehors.

Pour mettre la forme d'accord avec l'inspiration, la langue et

le vers ont été bouleversés. On a essayé de rendre la langue

poétique plus individuelle, de l'aflranchir de toutes les loi^

générales qui tendaient à uniformiser l'expression, à im[)Oser à la

]jensée d'un seul le verbe de tous'. La limite de l'expression

individuelle, c'est l'inintelligible, et plus d'un décadent ou sym-
boliste, Mallarmé en tète, a héroïquement ou ingénument aiïronté

cette conséquence. Mais sans aller aussi loin, beaucoup se sont

efTorcés de se dérober aux associations tyranniques. aux conve-

nances de régularité, de dignité, de bon ton : ils ont tâché de se

faire le style qui n'exprimait qu'eux, et exprimait tout d'eux.

Surtout une tendance s'est prononcée pour changer la nature dos

rapports grammaticaux et syntaxiques. Les lois (|ui président aux

relations des mots ont eu pour lin jusqu'ici \'inlelli(jible : les

nouvelles écoles ont voulu qu'elles eussent pour lin le scnsibli-

(iroupei les mots non plus selon la logique, pour réaliser un seun

perceptible à tous, mais selon la sensation, pour manifester une

impression perçue par le poélc; seul, a été le but ()lus ou moins

conscieniintMil poursuivi.

On a achevé la réforme romanlicpic de l'alexandrin, en faisant

disparaiire les derniers vestiges de césure à l'hémistiche, en

effaçant le repos et même l'accent final du vers. La distinction

1. Deux tendances : Verlaine, Laforgue, railluul !a noblesse académique el !•

verbe Parnassien, imilanl artistemenl l'incorreclion et I« prossièrcle du langa-'^

populaire; Mnllarcné, Kené Ghil, Péladan, di»linguanl la langue artistique de

l.ingue pratique el se errant un vtrbe ,i part pour la Pinnnainioalion des émolini]-

•^sthéliquea.
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individuelle des vers s'esl abolie dans la continuité tluide du

poème, où les pnuses et les accents se sont posés hors de toutes

I
les places connues et régulières. Ceu.\ qui ont continué de

considérer le vers comme une unité, comme ?m long mot, se sont

évertués à en détruire runiformité, la li.xité par la suppression

des rapports internes de nombre : à l'alexandrin libéré de Ver-

laine, ont succédé les vers lifrres de Laforgue, Gustave Kalin, et

autres '. Le vers est composé d'un nombre quelconque de syllabes:

quelconque, pour le profane, mais déterminé pour Poreille du

poète par la loi mystérieuse du rythme. On a créé des vers de

j

dimensions inusitées, on a défait les strophes précises et fermes,

on a tenté des rythmes instables et mobiles. On a remplacé les

rimes par des assonances; on s'est dispensé de la rime. On a

cherché en un mol, en bousculant toute l'ancienne métrique, à

rendre le vers plus varié, plus souple, capable d'harmonies plus

fines, plus expressives. Le but a été encore ici de trouver le

rythme individuel, je ne dis pas de chaque [)oète, mais de chaque
poème, racconi|)agiiement musical (car c'est à la musique que
s'assimile toute celte poésie, Cdmme celle du Parnasse aux arts

plastiques), racconipagnement musical uniquement et exclusive-

ment propre à chaque vibration intime de l'être.

Qu'il y ait eu beaucoup de fracas, de présomption, d'incohérence,

dans cet assaut livré à toute la tradition poétique de la France;

que l'ancienne inspiration et l'ancienne facture, entre les mains
d'artistes sincères, gardent leurs droits et leur vertu, cela ne fait

pas de doute. Mais il ne faut pas nier que cette remise a la fonte

des formes traditionnelles de notre poésie ne soit venue à son

heure et n'ait eu d'excelleitts elîets. Après un grand siècle <lc

production intense et glorieuse, cette vérification s'imposait. Plus

d'un procédé, plus d'une règle en sortirent déconsidérés. Les

parties excellentes de la technique traditionnelle en ressortirent

plus solides. Et lart est enrichi par le symbole, s'il ne sy doit

pas réduire; la langue et le vers, après tous ces exercices de
dislocation, sont assouplis.

Enfin le symbolisme nous a donné de belles, de fortes univres.

M. Henri de Kégnier-, dès aujourd'hui, est reconnu comme un

1. Jules Laforgue (1860-18ft7) : Les Complaintes, 188.5; Poésies complètes, 1895.

Gustave Kaha, né à Melz (1859) : La Vogue, journal, 1886; avec Jean Moréas et

Paul Adam, le Symboliste, journal, 1886; éludes dans la Bévue indépendante. 1888;

les Palais nomades, 1S87; Premiers poèmes, 1897. Cf. R. de Souza, le Rythme
poétique.

2. Henri de Rég-nier, né en 1861. Lendemains, 1885, Sites, 1887, etc., recueillis

dans Premiers poèmes (1899); Poèmes (1887-1892). 1896; les Jeux rustiques et divins,

1897; les Médaille» d'arr/ile, 1900; la Cité des eaux, 1902. — M. H. de Réjrnier,

sans déserter la poésie, s"esl fait une praiide place dans le roman {<-f. p. II'-M, n. 3).
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luailrc : personne n'a des lyl limes [)liis souples et plus envelop-

pants, un sentiuienl plus intense de la vie niobile des choses, un<'

plus vive apcrcoplion de rélernel dans l'éphcinère. M. Moréas '.

sobre et lin, Uodcnhaoh, le mélancolique amant de "Bruges,

Verhaeren *, cmpTiJstthl d'une amertume tragique ses visions

clîlîrés diT monde sensible, Samain ', coulant en discrets sym-

boles ses langoureuses tristesses, M. Viélé-Gririin '\' dont l'ambi-

tion noble évoque les symboles héroïques autour des mystères

de la vio , sont des compagnons avec lesquels l'àme française

d'aujourd'hui aime à faire son étape : et j'en pourrais nommer
d'antres encore, qui, à de certaines heures, ont été de beaux

poètes, allant au cœur par les images et par le rythme.

L'heure du symbolisme, en tant qu'école et crise révolutionnaire,

est passée. 11 restera, de cette heure orageuse, quelques œuvres;

mais surtout, mêlé dans la tradition qu'il aspira d'abord a

icmplacer, élargissant ou brisant les formules antérieures, sans

pouvoir rendre la sienne tyrannique, le symbolisme aura façonné

l'instrument des artistes de demain, il aura rendu de nouveau

possible l'éclosion d'une grande poésie qui ne soit pas la .répé-

tition de la poésie d'hier ni de la poésie d'avant-liier •''.

1. Ji'an Mui'oas. mi a AUioiies, I8)i). Les S:/rli;s, IS.Si; lus t'aiililèiies, 18S6 ; les

l'ienwrt>s armes du symbolisme, 1880; le l'èlerin l'iissionné, 1891 et 1893; Poésies

(IS86-180G), 1808; St'vices, 1. I et II. 1899; lU-Vl, 1900.

2. Emile Vethnei-en, né près d'Anvers, 1855. Les Flamandes, 1883; les Soirs,

1887; les Débâcles, 1888, etc. Ces recnoils et oenx qui les ont suivis ont été

rassp.mblcs en trois sôries de Poèmes, ISOô, 1896, 1890; les Heures claires, 1890;

le Cloilrc, drame en vers, l'.lOO, pliilippe II, I9:)l ; tes Forces tumultueuses, i'M-2.

3. Albert Samaiii (1859-1900), Auja7-ilin di'l'iiifnnte, 1393; Au.r /Inncs duvaxe. 1898.

4. Francis Viélé-Oriflin, né à N.irfolk (Klats-L'nis), ISiii. Cueille d'avril, 1886;

Aitexus, 1888; Poèmes el poésies (18S6-1893), 1895; la Clarté de rie, 1897 ; la Légende

ailée de Wicland le fort/eron, 1900.

5. En avons-uous acluellenionl l'aurore? Le talent abonde chez les poètes d'au-

jourd'hui. Je nommerai seulement M. Kernnnd Gregh, né en 1873; la Maison de

l'enfance, 1897, In Beauté de vivre, Kto57T/arY?s"7aiwai«es, 1905, l'Or des minutes,

1905; Prélude féerique, 1909, sont dos œuvres originales, où l'inlelligence rend la

sensibilité plus vibranle : M. Grosli s'e»l uflranchi du symbolisme, mais il ne se serait

pas fait sans lui; — Mme la comtesse de Noailles, virtuose médiocre, mais si fré-

mis ante, si joyeuse de vivre et si ardeule à vivre, si énorjriqueraenl sensuelle el

sympathique à toute la vie sensuelle de l'univers; elle a pu écrire, aveo. des moyens

lechniciues ordinaires, ([uelques pièces qui sont lie complets chefs-d'œuvre (/<,> Cœur

innombrable, 1901 ; l'Ombre des jours, 19;)2j ;
— Charles Guérin ;

disp;iru trop tôt (1873-

1902), un pur poète, siuqile, profond, tendre cl consumé de passion, qui passait, lorsquoi

la mort le prit, d'une forme plus abamlounée à une forme plus serrée et plus volon-

taire (/' (Jirur solitaire, 189S; l'Homme intérieur, 1905), etc. — A une ^'énéralion'

antérieure appartient A. Aniîcllier dont les sonnets à l'amie perdue {IS96) sont un des

plus beaux poèmes d'amour de notre temps : talent robuste, un peu fruste, Ame

vibrante et pensive, Angellior emploii; dans se» derniers recueils {Dans U lumière]

iinlif/ue. 1905 et suiv.) les formes de la vie grecque et romaine, ii dégager ses expé-

'

riencos personnelles et ses idées modernes des él^ients trop particuliers et trop
,

ièreW
trop»
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a actuels, et à donner à son expression la beauté dos lignes simples. — Dans lu diversité

des écoles et des inofrrammes, ce qui me parait dominer aujourd'hui, c'est un oerluiii

traditionalisme dans la leohnique, on, dans l'inspiration un ofTorl vers une synthèse

mesurée du romantisme, du naturnlisme et du symbolisme, pour refléter toute la vie

et exprimer toute riiumaiiilé, en clierchant l'Ame sous les foi mes de la vie, en mani-

/estant le tnoi profond sans élalage de confideuee et de bioprrapliie, en formulant

San? symbole obscur les aspirations de la ronscienoe soeiale ou relijrieuse d'aujour-

d'hui (U' A/.!.
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EN ÀOE

Fabliaux.
Contes

d'animaux.

Richeut,
1156.

Litt.

didactique.

Poésie
lyrique et

personnelle.

POESIK DnAMATIQUE

religieuse. profane.

Fabliaux.

Le Pèleri-
nage de Re-
nart.

Fables de Msirie de France.
vers 1180.

Boèce,
Trad. de la

Consolation

Chansons
de toile.

Chanson
pour la croi-

sade avant
1147.

f/

Renart.

CoDon de
Béthune.

Blondel de
Nesles.

Châtelain de
Concy.

Gace Brûlé.

Jean Bodel,
Coni^é,1902.

Les Vierges
folles.

Le drame
d'Adam.

Jean Bodel,
Le Jeu de
saint Nico
las, avant
1170.



1130-38 TABLEAUX CHRONOLOOIQUES DES PRINCIPALES OEUVRER

I2-.'0-1250.

1250-1 280.

XIV siècle.

1300-1328.

Littérature

religieuse.

Gautier de
Coincy,
Miracles lù

la Vierge,

vers 1230.

Chroniques
de Saint-
Denis, vers
\^lô, réd.

française.

Joinville,

Vie de saint Louis, 1309.

Chansons

de geste.

Haoût de
Cambrai.

Adenet,
Iterte, 1270.

Romans

antiques.

Romaus

bretons
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Fabliaux.

Watriquet de
Couvin,

Contes

d'animaux.

FauDel,
1310-1314.

Litt.

didactique.

G. de Lorris

,

n. de la

Base, vers

1237.

Bnmetto La-
tini,

2Vésor,1265.

Jean de
Meung,
R.delaRose
vers 1277.

Poésie
lyrique et

personnelle.

Thibaut de
Champagne,

Adam de la

Halle.

Rutebeuf.

POESIE DRAMATIQUE

religieuse.

Rutebeuf,
Le miracle
de Théo-
phile.

profane.

Adam de la

HaUe.
Le jeu de la

Feuilt-'e,

1262.

Robin et

Alarion,
1283.



2° XIV ET



I



tll'i TABLEAUX CHRONOLOGIQUES DES PRINCIPALES OEUVRl



E L.\ LITTÉRATURE FRANÇAISE. — .XlV ET XV" SIÈCLES- ll'i3



1000-1515.

1515-1530.

1530-1540.

1550-1550.

Théologie et

controverses

religieuses.

Philosophie CruditioD,

morale grammaire

et politique. I tt critique.

Calvin,

/nxtitulion,

laline,

1536J,

Institution,

ca français,

15il.

Erasme,
Adai/es,

1500.]

1550-1500.

La Boétie,
Servitude
volontaire.
vers 1.5'iS-

1550.

J. Lemaire,
Illustra-

tions des
Gaules,
1509-1513.

G. Tory,
te Champ-
flcury, 1520.

[Lecteurs ro-

yaux, 15ii0.]

Dubois,
Grammaire.
CD latin,

1531.]

Maigret,
Traités
grammati-
caux, 1555
1550.

Du Bellay,

Défense et

illustration,

15-19.

Traductions.

Claude de
Seyssel,
Diodore,
Xrnophon,
Thwydide.
(Thuc.impr.
en 1527.)

J. Sanson,
Homère,
1519.

Le Fèvre
d'Etaples,
Evangiles,
1524

; Bible.

1530.

Lazare de
Bail,

Electre,

1537, et Hi-
cube.

Ch. Estlenne,
l'Ândrienne,
1540.

Salel,

Homère,
1545.

La Boétie,
économi-
que.

Belleau,

Anacréon,
1557.

Amyot,
Vies de Plu-

targue,
1559.
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1680-1690.

1090-1700.

1700-1715.

politique

et judiciaire.
religieuse.

riéchler,
rv. (le Nî-

mes. 16S7.

Fénelon,
arch. de
Cambrai

,

1695.

Massillon.

Saurin,
jjasteur oal-

viaiste.

Théologie

et

controverse.

Mabillon,
Etudes mo-
nastiquen,

1694.

Bossuflt,

Réflexions
sur la co-

médie, 169'i.

Fénelon,
Maximes
des Saints,
1697.

Bossuet,
Etats d'o-

raison, 1691.

Philosophie.

morale

et politique.

La Bruyère.
(aractèrr

Bayle,
Uicl^nnai-

re, 697.

tion, 1704.,

Défense rfefénelon,

laTradi- Dùil. des
morts. 1700-

1712.

Fontenelle,
Eloges des
Académi-

Fénelon,
Existence
de Dieu

,

1712.

Crltlqie

et

gramiialre.

FujssUôre,

Jietionnai-

re, 1090.

ioUeau,

Jiéfl. sur
Longin,
1694.

Dictionnai
re de l'Âca
demie, 1694

Fénelon,
l.^ttreùl'A
cadémie,
1714.
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Romans

et contes.



5» XVIII



Romans

et contes.

Lesage,
le Diahir
boiteux,

1707,

r,il Blas,
1715-1735.

Marivaux,
Marianne,
l-:M-17il.

Pré-L'abbé
vost,
Manon,
1735.

Marivaux,
Paysan par-

venu, 1735-

1736.

Voltaire,

Za iig,nil

Poésie.

La Motte.
Iliadt-, il l'i.

Fables,
1719.

Voltaire,

Henriade,
1723.

J.-B. Rous-
seau.

Gresset.

Voltaire,
le Mondain,
1736,

Discours sw
Vkomme,
1738.

tragédie. di'ame.

Crébillon

Voltaire,
Œdipe,
1718.

La Motte.

Voltaire,
lirutus,

1730,

Zaïre, 1739.

Mahomet,
1742,

Mcrope,
1745.

Laplace,
le Théâtre
anglais,
1745-1748

La Chaussée.
Préjugé à la

mode, 1735.

Voltaire,

Enfant pro
digue, 1736,

La Chaussée, Favart
Mélanide,
1741.

Voltaire,

Nanine,
1749.

comédie.

Dancourt.

Destoiiches.

Marivaux.
Arlequin
poli par l'a-

mour, 17-JO.

Lesage,Piron,
Pièces pour
la Foire.

Destouches,
le Glorieuj
1732.

Marivaux,
' Jeu de l'a-

mour et du
hasard,
1734.

Piron,
Métroma-
nie, 1738.

[l'opéra- co

mique].

Gresset,
le Méchant
1745.
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I--0-17SO.

nS0-17S9.

Éloquence.

Beaumar-
chais,
Aff'moims,
1773.

L'abbéMaury.

Procès de
Mirabeau
contre sa

femmp,
1785.

PHii.osoriiiE

morale religieuse

et sociale. et naturelle.

Turgot.

Voltaire.

le Cri ilu

sang inno-
cent, 1775.

Condorcet.
Pensées de
Pascal,
1776.

B. de Saint-

Pierre,
Etudes de U:

nature,
1784.

Bulfon.

Voltaire,
la Bible ex-

pliquée,

1776.

Mort de Buf-

fou, 1788.1

Erudition,

archéologie,

art. critique,

grammaire.

Voltaire.

Lettre à l'A-

cadémie sur
Shake-
speare, \Ti6.

Choiseul-

Gouffier,

Voyage en
Grèce, 1782.

Barthélémy,
Antichursis,

1788.

Urne de StaSl,

Lettres sur
J.-J. Bous-
seau, 1788.

Histoire

et

Mémoires

J. J.Rousseau
Lectures
des Confi'.

siont.

Marmontel,
Mémoires.

i
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Lettres.

Frédéric II.

L'abbé Galiani

MUe Phlipon
(Mme Ro-
land).

Mirabeau,
Lettres à
Sophie.

Catherine II.

Le Prince de
Ligne.

Romans

et contes.

[Traduct. de
Werther,
ma.]

Florian,

17S3-1791.

B. de Saint-

Pierre.
Paul et Vir-

ginie, 1787.

Poésie.

[Trad.d'Os-
sian, 1776.

J

Boucher.

Gilbert,
Satires.

Parny.

Delille, les

Jardins,

Chénler,
Eqlogues,
Elégies
(JDédit).

17S5-179I.

tragédie.

[Letourneur,
Iraduct. di

Shake-
speare,
1/7(5-1782.1

Duels,
Macbeth,
1784.

THÉÂTRE

drame.

Mercier,
Drames.

comédie.

Polnsinet,

!e Cercle,
1771.

Beaumar-
chais.
le Barbier
de Séville,

1775.

Beaumar-
chais.

Mariage di

Figaro,
1784.



6° XIX' SIÈCLE

ÉLOQUENCE

religieuse.

17S0-180a

politique.

fConsti-

tuanle,

1789.]

Mirabeau.

Barnave.

[Législa-

live,1791.]

Les Giron-
dins.

'Conven-
liun,1792.]

Les Giron-
dins , Ver-

gniaud.

Danton.

Robespierre.

Polémiques,
pamphlets

et

journaux.

1800-1815. Napoléon,
Bulletins

et Procla-
mations,
1796-1815.

Rlvarol.

C. Desmou-
Uns.

Mallèt du
Pan.

Chateau-
briand, (le

lionnpar
te et des
Bourbons,
181i.

Philosophie.

A Chénier.

Volney,
fiuines,

1791.

Critlqne.

La Harpe.

Condorcet,
Jisi/iiisse,

1791.

J. de Mais
tre.

Considéra-
tions sur
la France,
796.

Cbatean-
briand,
J'Jssai sur
les Révo-
lutions,

1797.

Mme de
SUël,
De la lit-

térature,

1800.

Chateaubriand,
Génie du Christiatiisme,

1802.

Joubert.

Mme de
Staël,

Allema-
gne, \?>\Q-

1813.

Histoire.

l



(1 789-1 900;.

Mémoires,

lettres,

voyages.

C. Desmou-
lins,

Lettres.

Mme Roland,
Lettres el

Mémoires.

Napoléon,
Lettres.

î. de Malstre
Lettres.

Courier,
Lettres.

Chateau-
briand,
Itinéraire,

1811.

Romans

et

nouvelles.

Poésie. tragédie
et drame

romantique.

Chateau-
briand,
Atala,\.iÇi\

Mme de Staël
Delphine,
1802.

Chateau-
briand,
René, 1801.

Mme de Staël,

Corinne,
1807.

Chateau-
briand,
Martyrs,
1809.

A. Chénler,
Ïambes.
1791, inédit.

M.-J. Chénler.

Ducis,
Othello,

1792.

comédie-

drame.

comédie

et vaudeville

Lemercier.

Ra]mouard.

B. Constant,
Trad. de
Wallens-
tein, 1809.]

Lemercier,
Pinto, 1801

Collin d'Harle
vUle.

Picard,
1797-1827.
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Mémoires,

lettres,

voyages.

Mme de Ré
musat,
Lettres.

B. Constant,
Lettres et

journal.

Lamennais
Lettres.

Romans

et

nouvelles.

B. Constant,
.Adolphe,

ISIo.

Nodier.

V. Hugo,
Jlan d'Is-
lande, 1823

Vigny,
Cinq-Murs
1826.

Mérimée,
Charles IX,
1829.

Balzac,

Comédie hu
maine, 1829-

1850.

C. Delavigne
Messntien-
nes, 1818.

Lemercier,
Panhypocri
siade, 1819.

Lamartine,
Méditations
1820.

Vigny,
Poèmes,
182-J.

V. Hugo,
Odes, 1822

Lamartine,
Nouvelles
Méditations.
1823.

Béranger,
1821-33.

Vigny,
Poèmes an-

tiques et ma-
dernes,lS26.

V. Hugo,
Orientales,

1829.

Lamartine,
Harmonies

,

1830.

Musset,
Contes d' Es-
pagne etd'l-

talie. 1830.

Barbier,
ïambes.

tragédie
et drame

romantique.

^Guizot, tr. de
Shakespea-
re, 1821.]

comédie-

drame.

comédie

et vaudeville

Scribe,
Michel et

Christine,

1820.

C. Delavigne,
École des vieillards, 182:?.

Mérimée,
Clara Gazai, 1823

V. Hugo,
Cromwell,
1827.

[Trad. de
Faust,iS2S.

Dumas,
Henri III,

1829.

C. Delavigne,
Marino Fa-
liera, 1829.

Vigny,
More de Ve-

nise, 1829.

V. Hugo,
Hernani,
1830.

Scribe.

Les Saltim-
banques,
1830.

Diwert et Lau
zanne.
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ELOQUKNVJK

religieuse, politique.

I>!30-I8i0,

1840-1850.

Polémique,
pamphlets

et

journaux.

Lacordaire

,

Conféren-
ces , de-

puis 1835.

r.e P. de Ra
vignan.

Lamartine.

Philosophie

Quinet.

Lamennais,
Paroles d'un croyant,

1834.

Lamennais

.

Affaires
de Rome,
1836.

Jouffroy,

Droit na-
turel,

18.35.

P.-J. Proud-
hon,
De la pro-
priété,

1840.

Michelet cl

Quinet,
Les Jésui-

tes, 1843.

Lamennais

,

Esquisse
d'une phi-

losophie,

1841-46.

Aag. Comte.

Critique. Histoire.

Michelet,
Moyen Aii

1833-18-i;^

Tocquevllle.
Démocral
en Amén
que, 1830.

A. Tlilerry,

Itrcits m,-

rovinyiens.

1840.

Sainte-Beuve,
llisluire de l'ort-Huyal.

ISiO.

Cousin
/in/i/iort,

sur Pas-
cal, 1843.

Nlsard,
//ist.de la

Litt. fr.,
1844.

Thlers,
Consulat'
Empire

,

184.5-62.

Michelet,
Révolution.
1847-53.
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1860-1S70.

1870-1880.

religieuse, politique.

1880-1890.

1890-1900.

Le P. Didon.

Gambetta,
député eu
1869.

Gambetta.

Challemel-
Lacour.

Polémique,
pamphlets

et

journaux.

E. About.

De Mun.

Jaurès.

Philosophie.

Taine,
ilntelli-

gence,
1870.

A. Fouillée.

Rlbot.

Gayau.

[Trad. de
Schopen-
hauer,
1888.]

Trad. de
Nietz-

sche.!

fTrad. de
Tolstoï.]

Critique. Hlstoin

Fromentin,
Maitrès

d'autre-

fois, iSlO.

F. Sarcey,
depuis
1867, au
Temps.

6. Bolssier

F. Brune -

tiére,

depuis
1880.

J. Lemaltre

E. Fagaet.

A. Barine.
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Mémoires,

lettres,

voyages.





INDEX ALPHABÉTIQUE

CONTENANT LES NOMS DE TOUS LES AUTEURS ÉTUDIES OU MENTIONNÉS

DANS l'ouvrage, ET CEUX DES PRLNCIPAUX PERSONNAGES QUI INTÉ-

RESSENT A QUELQUE TITRE L'HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE.

Les chiffres marquiîs en caractères gras indiquent, pour les principaux auteur», les

passages où se trouvent les études les plus développées avec les notes biographiques
et bibliographiques.

Abailart, 130, 192.

Ablancourt (d'), 568, n. 1.

About (Edmond), 1032, 1033-1034.
Ackerinann (Mme), 106-i, n. I.

Adam (Paul), 969, n. I, 1120 el n. 3. 1 121.

Adam de la Halle, 90, 1 13, 198, n. 1, 199-201.
Addison, 692, 818, 819 et n. 2.

Adenel, 37.

Ailly (Pierre d'), iôl.

Alain Charlier, 167-168, 172. 173. 185.

Alain de Lille, 130, 133, 139, 162.

Alamanni. 412 et n. 2.

Alarcon, 511.

Albéric de Besançon, 23, n. 2, 48.

Alciat, 262, n. 1, 263, 300, n. 1.

Aléandre (Jérôme), 234.

Alfieri, 818, 858.

Algarotti, 696.

Amaury de Bène, 122.

Ambroise (saint), 40.

Amiel, 1093 et n. 2.

Amyot. 227, 228, 264, n., 271-274, 281, 282,

296, 32 i, 325, 434.

Anacréon, 295, 850.

Ancelot (Mme), 987.

Ancey, 1123.

André le Chapelain, 126, 130, 132.

Andrelin (Fauste), 232, n. 1, 2.3.Î.

Aneau, 285, n. 2.

Augellier, 1132, n. 5.

Annat (le Père), 458.

Annunzio (d'), 1107 et n. 6, 1109.

Anquelil, 906, 977, 1014.

Antoine (M.), 1123, 112'..

Arago (François), 1091.

Archiloque, 850.

Arétin (1'), 345.

Argens (d'), 696, 823.

Argenson(d'), 683, 690,702, 729 et n. 1,738.

Argent (le comte d'), 1009, n. 2.

Arioste (1'), 64, 279, 295, 374, 377, 415,

508, 509, n. 1, 557.

Aristophane, 112, 200, 216, 509, 850, 911

Arislole, 122, 130, 159, 198, 223, 2-^i

299, 394, 414, 420 et n. 1, 421, 422
432, 499, 577, 583, 742, 850.

Arnal, 989.

Arnaud (l'abbé), 855, n. 1.

Arnauld dAndilly, 453, n. 2, 568, n. 1.

-•Vrnauld (Agnès), 453, n. 2.

Arnauld (Angélique), 450, 453, n. 2.

Arnauld (.\nloine), 401, 451, 453 et u. 2,

455, 457, 568, n. 1, 600, n. 1.

Arnauld (l'avocat), 313, 453, n. 2.

Arvède Barine (Mme Vincens), 1093 et n. 7.

Aubert (l'abbé), 856, n.

Aubignac (l'abbé d'), 420, n. 1, 421, 422,

499 et n. 1.

Aubigné (Agrippa d'), 228. 309, 347, his-

toire : 367-389, poésie : 368-371, 372.

418, 488.

.\uchy (vicomtesse d'), 378.

Audefroi le Bâtard, 84, n. 1.

Augier (Emile), 523, 529, 661, 662, 816,

1068-1070.
Augustin (saint), 130, 449, 468, 486, 578,

579, 902.

Aulard (A.), 863, n. 1, 1043, n. 1, 1047,
II. 1.

Aiilnoy (Mme d'), 670.
.\\-ienus, 561.

Babrius, 561.

Bachaumont, 565, n. 1.

Bacon (Frpnçois), 336, 692.
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Hacoii (Koper), 121, 130.

Uanilard d'Arnaud, 6%.
Haif (Anioiue de), 270, n. 2, 277, 2î)i cl

n. 1 cl 2, 50S et n. 2.

Bail (Lazare de), 266 cl a. 2, 27Ô, n. 2,

il2, 416.

B.iiu (Alexandre), 1013, 1001 et n. 2.

Ballaiiclie. 276.

Haluze, i'.H et n. 2.

liftlzac ((iuez de), 101, 1«S, 335, 337,360,
363. cl II., 368, 377, 391-394, 3'.):), 'lO.'.

405, 4n<) cl n. 2, 42'., 434. 4S-', n. I.

Balzac (Honoré do), 510. 523, 602, 'û'^-2,

9'.i3, 0"J8, 990. 1000-1005, 1009, 1011,

1012, 1044, 1008, 1079.

Balzac (Mme de), 1000, n. 1.'

Banville (Tlioodure de), 915, n. 3, 1059
cl n. 1 et 2.

Barnnle, 875, n., 918, u. 1, 934, n. 2,

935, 1102, n. 1.

Barbaroiix, 868 et n. 2.

Barbus, 996.

Barbier (Auguste), 968 et u. 1.

Barbier d'Aucour, 514, n.

Barckhauson, 715 et n. 1, 716.

Bardin, 400, n. 2.

Baniave, 806, 863, 868 cl n. 2.

Baro, 406, n. 2.

Baron, 531.

Barrés, 1112, 1119 el n. 2, 1121.

Hurlas fdu), 308-309, 35S.

Barlhélèmy, 678, 846 et n. 3.

Basile (saint), 124, 579.

Basnage de Beauval, 573, 829, n. I.

Baude (Henri), 171 et n. 1. 212, 213.

Baudelaire (Charles), 907, 1060-1061. 1071.

Beaudouin, 406, n. 2.

Bausset (de), 611, n.

Bautru, 406, n. 2.

Bavlo, 232, n. 1, 235, 032. 635-638. 819.

li. 1, 821.

Beaufort, 712.

Beaumarchais, 519, 660, 661, 732. 804-816,
817, 835, 836, 860, 865, 973.

Beaumonl frarchevèque de), 731.

Beaiimont (Elle de), 860.

BeaumoDl (Mme de), 889.

Becque (Henri), 1122 el n. 3.

Boda (Noël), 232, n. I, 235, 237.

B.}dier, 19, n. 1, 25, 26, 28, 29, n. 1, 30.

n. 1, ,35, n. 1, 39, 45, n. 4,53, n. 1, 5i.

n. 1, 104, n. 1, 111, n. 2, 887. n. 2, S'.'n

Béjarl (Armande), 514, n., 510.

Béjari (Madeleine), 514, n., 516.

Bolin (comte de), 444, n. 1.

Bellay (Guillaume du), 276, n. 2, 303, n. I.

B.llay (Jean du), 251, n. 1, 253, 303, n. I.

Hellav (Joachim du), 187, 276, n. 2, 277-
281", 284, 285-286, 287, 293, 294, n. 1,

344,353,301,412.
Belleau (Kemi), 277, 292, n. 1, 204, n. 1.

295, 310, 944, n. 5.

Belloy (du). 652 et n. 1.

Bembo, 226.

Ben Johnson, 336.

Benoit de Sainte-More, 48-49, 205.

Benserade, 377, 483, 638, 559.

Béranger, •d-î-2, 968-970, 1017.

Bernadette, 875, n.

Bernard (Claude), 1079, 1092 el n. 2.

Bernard f saint), 161, 578, 582.

Bernard de Ventadour, 52.

Bernardin de Saint-Pierre, 679, 827 833,

836, 844, 897, 903, 990.

Bornay (Alexandre de), 38, n. 2.

Berni, 345.

Bernier (le vovageur). 484, 710.

Bernis (de), 041, n. 1,7,33.

Beriisloin, 1127, n. 1.

Béroul, 54, n. 1.

Berquin (Louis de), 235, 230, n. 1,237.

Berrver, 923 el n. 2.

Bers'uire, 1.57, 158, 162.

Berlaul, 343, 344, 3i6, 355 et n. 2,358,

364, 372, 38 i.

Berlin (les), 858.

Berlolai, 24, 26.

Bertrand de Bar-sur-.\ube, 37.

Bcrzé (Hugues de), 90.

Bexon (l'abbé), 753.

Beyle (Henri), voir Stendhal.
Bcze, 267, 350, 594.

Bion, 850.

Hiré. 1051, n. 1 el 2.

Bjœrnson, 1107 et n. 2, 1108, 1109.

Blondcl de Nesles, 89.

Boccace, 158, 168, 238, 212, 517, 557, 558.

Bodel (Jean), 37, 90, 94, 190, n. 1, 194-196.

Bodin (Jean), 315-317.
Boèce, 122, 130, 232,

Boétie (la), 269-271, 333.

Boileau. 97, 139, 155, 278. 280, 283, 293,

345, 358, 366, 387, 389, 394 et n. I, 395,

401, 402. 452. 4,53. 473, 474, 4^3. 484,

487, 490,492-507, 513, 514, n.,521, 522,

536, 537, 539 el n. 3, 540 et n. 2, 559,

565, n. 3, 596-599, 623, 658, 817, 818,

851, 882, 883, 898, 932, u. 1, 938, 986,

1075.

Boisguilberl, 626, 738.

Boisrobert (de), 406, n. 2,510, 511 el n. 2,

513, 517.

Boissat, 406, n. 2.

Boissier (Gaston), 1094 et n. 3.

Boissy, 711.

Bolinpbroke. 692, 702, 761, 820.

Bonald (de), 912, n. 1.

Honamy, 856, n.

Bonaparte (N.), 509, n. 3.

Bimaventure (saint), 161.

BoiiiH (Honoré), 147, n. 1.

Bonnecorse, 497 el n. 1.

Honstetlen, 856, n.

Bonlenips (Mme), 819, n. 6.

Bostii (le l'i'-re), 818.

Bossuel, 185, 186, 264. 266-268, 341, 342,

392, 39;, 401, 450, 452, 458, 468, 473,

474, 482, n. 1, 486. 569, 570-588, 590,

599, 600, n. 1, 602 et n. 1, 624, 636,

706, 712-714, 721, 731. 787, 788, 789,

867, 900, 1013.

Bouohel (Jean), 288.
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Bouchor (Maurice), 111?, 1127 et n. 3.

Boufflors (comtesse de], 807, 823.

Boupoing (Simou), 23Ô.

Bouhours (le Père), 400 el n. 1, 410, 483
et n. 3, 484.

Bouilhel (Louis), 1061.
Bouillon (duchesse de), 540, 549, n. 2.

Boulainvilliers. 626.

Bourbon (duc de), 603.

Bourdaloue, 16, 267, 474, 569, 582, 589-591.

Boiirdiuné (Ch. de), 230, n. 1.

Bour-rel (Paul), 58, 1088 et n. 1 et 2, 1103.

Bourgoine (le Père), 578.
Boursault, 497 et n. 1, 498, n. 1, 514, n.,

532 et n. 1, 659 el n. 1.

Bourzevs, 406, n. 2.

Boyer, 731.

Brantôme, 305-306, 1102, n. 5.

Brébeuf, 498.

Brôrourt, 530, n. 1.

Brelog (Jean), 214, n. 1.

Briconnet, 236 et n. 1, 237.
Briéus, 1124, 1125 et n. 1.

Broca, 1092, n. 1 et 2.

Broelie (duc Victor de), 875 n., 881, 917 et

n. 1, 1102, n. 6.

Bromyard (Jean), 162.

Brosses (le Président de), 761 et n. 1, 76 i,

765. 878 et n. 1.

Brosselte, 492, n. 1.

BruRuicre de Sorsum, 972, n.

Brunck, 849.

Brunetière. 243, 253, 284, 330, 569, 670,

789, 1038, 1113-1115.
Brunetto Latino. 5, 123.

Bruscambille, 510.

Bucer, 252, 587.

Buchanan, 412, 413 n. 1, 416.

Bûchner, 1091 et n. 3.

Buchon, 976, 1014, n. 1.

Budé, 226. 232, n. 1, 233, 234, 235, 251 et

n. 1, 269.

Buffon, 641, 717. 727, 734, 739, 750-754,
762, 793, 848, 874, n. 1.

Burlamaqui, 788.

Burnet, 573.

Bussy-Rabutin, 378, 392, 479, n. 1, 480,

482, n. 1, 483-484, 486, 564 et n. 1,

600.

Buzot, 868 et n. 3.

Byron, 308, 832, 904 et n. 2, 933, 934 et

U.2, 951, n. 1, 957, 978, 995.

Cabanis, 874, n. 1, 1006.
Caelius Calcagninus, 258.

Caffaro (le père), 574.

Cagliûstro. 837.

Calderon, 511.
Callimaque, 850.

Calmet (dom), 697.

Calvin (Jean), 226, 236, 237, 240, 251,
252, 262-268, 273, S81, 309, 315, 324,
325, 341, 342, 354, 355, 369, 587, 593, 755.

Campistron, 554 et n., 646.

Gange (du), 491 et n. 2.

Canova, 900.

Capella (Martianus), 124.

Capilo (W.), 262, n. 1.

Caporali, 345.

Capus, 1127, n. 1.

Caraccioli (marquis de), 822.

Carel de Sainte-Garde, 386, n. 1, 497

et n.

Carloix, 306, n. 1.

Caro, 1037 et n. 3.

Carraud (Mme J.), 1003, n. 1.

Castellion, 263, n.

Castelnau, 303, n. 1.

Castilion, 856, n.

Calherine (l'impératrice), 735, n. 1, 710,

n. 1, 764, 823 et n. 2, 824.

Catulle, 92, 202, 279.

Calurce, 252.

Caumarlin, 702.

Cavaignac, 921, n. I.

Cave, 971.

Caylus (comte de), 835, n. 2, 845 el

n. 1.

Caylus (Mme de). 479, n. 1.

Cazalès, 868 et n. 1.

Cénacle (le), 938 et n. 3.

Cerulli, 863, n. 2.

Cervantes, 420, 939.

César, 180.

Chalcidius, 130, n. 1.

Challemel-Lacour, 1034, n. 2.

Chambers, 734.

Chamfort, 864, n.

Champmeslé, 531, n. 1.

Champmeslé (la), 492, n. 1.

Chantai (Mme de), 341, n. 5.

Chapelain, 2SS. 296, 377, 378, 386, n. 1,

387, 394-395, 402, 408 et n. 1, 420,

424, 433, 482, n. 1, 490, 493. 499, 500,

669.

Chapelle. 378, 492, n. 1, 565, n. 1.

Chaptal, 1102, n. 1.

Chardin. 710.

Charles IX, 277, 367 et d. 1, 369.

Charles le Mauvais, ICO.

Charles d'Orléans. 166-167, 170, 173, 227,

293.

Charpentier*(F.), 596, n. 2.

Charron (Pierre), 228, 321, n., 335, 339-

340, 341, 347, 367.

Chastelet (les deux du), 406, n. 2.

Chastellux (de), 762 et n. 2.

Chateaubriand, 717, 820, 827, 832, 847.

848, 854, 874. 888-906, 909, 912 et n. 1,

916, 9-23, 927, 936, 937, 948, 955, 990,

991, 992, 1014, 1030, 1089. 1099, 1101.

Chateaubriand (Lucile de), 887.

Chateaubriand (Mme de), 889, n. 2.

Chiteauneuf (l'abbé de), 690. 702.

Chàtelet (la marquise du), 693, 694, 700,

701, 706, 755.

Chaucer, 109.

Chaulieu (abbé de), 559, 565-566, 643.

Chaumeix, 762.
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ChénedoUé, 847, 904.
Chonior (André). 64 i, 847-852, 911.

Chéiiior (Marie-Joseph), 620, u. 1, 65-.', 8 H,
n. 1, 874, n. 1, 917, ti. 2.

r.horbuUez (Violoi), »76, 1086-1087.
Chcvreuse (duchesse de), 475, n. 1.

Chipiez. 1094, n. 1.

Choisonl (due de), 523, 732, 733.
Chiiiseul (dui'hesse de), 805.

Choiseul-Gouffier (de), 846, n. 1 et 3.

Choi«y (Mme de), 377. 479, n. 1.

Chreslien (Florent), 318, n. 1, 413, n. 1.

Chrétien de Troyes, 49, 52, 55-62, 67, 68.

125, 126, 129, 152, 246.

Christine (la reine), 396, n.

Christine de Pisan, 139, 157, 165-188, 172.

Cibher Colley, 819, n. 5.

Cicéron, 130, 157, 158, 165, 167, 266, 27S,
761. 845, 897, 1094.

Cinthio, 'il2.

Clairou (Mlle), 664, 765, 835.

Clamengos (Nicolas de), 157.

Claparcde, 763.

Claude (le ministre), 571.

Claudien, 130, 288.
Clavercl. 424.

Clavier, 910, n. 1.

Clavière, 865.

Clermonl (comte de), 660, n. 1.

Clermonl-Tonnerre, 874, n. 1.

Coeffeteau, 341, 350, 569.

Cohen (J.). 934, n. 2.

Coifrny (marquise de), 839, n. 3.

Coleridge, 933.
Colin (Jacques), 235.

Colin Musel, 111, 113.

Collé, 810, 987.

Colletet, 406. n. 2, 499.
Collier (J.), 819.

Collin d'Uarleville, 5Û5, 816.

Collins, 692.

Colomby, 406, n. 2.

Commynes, 168, 178-182. 353, 354.

Conile (Auguste), 907, 1015, n. 1, 1055.

Condé, 477,481,484,514, n., 540, 571,582,
583. 602 et n., 603, 608.

Condillac, 410, 727. 734. 736-737, 739, 777.

787. 797, 805, 807, 818, 857, 885, 918,

n. 1, 1009, 1010, 1013.

Coadorcet, 449, n., 688, n.'l, 738-739,

750, n. 1, 762, 805 et n. 5, 837, 8iS,

857, 937.

Congreve, 692.

Conon de Bélhune, 4, 89, 90.

Conrart fValentin), 406, n. 2, 407, u. 1.

Constant (Benjamin), 874, n. 1, 876, 879,

discours ; 917-918, 934, n. 2, 971, n. 1,

roman : 991-992, 1.

Conti (prince de), 514 n., 593, n. 1, 676,

n\ 1, 806, n. 1.

Cop fOuillaume), 2.35.

Cop (Nicolas), 262, n. 1, 263.

Copernic, 467, 634.

Coppéo (François), 495, 1064 et n. 3,

1065, 1112.

Coquiliarl, 171 et n. 1, 230, 242, 261

Coras, 386, n. 1, 497 et n. 1, 6i0.

Corneille (Pierre), 45, 8», 94, 273, W6, 366,

367. 377, 393, 391, 395, 39H, 417, 420,

n. 1, 421-427, 428-443, 444, 454, 473,

174, 479, 480, 483, 490, 496, 510, 511

et n. 1 et 2, 512, 515. n., 519, 5.35, 5.36,

537 et n. 1, 540, 578. 599, 623. 633. 646,

648, 756. 765, 818, 900, 916, 986. 1038,

1046. 1117.

Corneille (Thomas), 409 et n. I, 410, 427,

n. 1. 429, 510, 511 et n. 2, 512, 530,

532, 535-536, 633 et n. 1.

Cospean, 569.

Colin, 497 et n. 1, 49S, 522.

Coucy (le châtelain de). 89.

Coulauges (l'abbé de), 485, n. 1.

Courbeville (le père de), 819, n. 3.

Courier (Paul-Louis), 908, 910-912.
Courtelinc. 1127, n. 1.

Cousin (Victor), 376, n. 1, 463, 885, 907,

924-925. 926.
Cowper, 934, n. 2.

Crébillon, 45, 646-647, 649, 691, 842, 979.

Crébillon (Dis), 675 et n. 1.

Crétin, 148, 186, 187, n. 1, 230, n. 1, 241.

Creutz (comte de), 822.

Creuzé de Lesser, 934, n. 2.

Croiset (Alfred), 1094 et n. 2.

Croiset (Maurice), 1094 et n. 2.

Groy (Henri de), 187, n. 2.

Cujas, 226, .301, n. 1.

CuVel (de), 1124 et n. 2.

Custine (Mme de), 889.

Cuvelier, 146.

Cuvier, 750, n. 1, 751, 1091.

Cyrano de Bergerac, 388. n. 1, 510, 511,

n. 3, 512, 517.

Dacier (Mme), 640.

Da^uesseau, 728.

Dalemberl, 733, 735, 742. 763, 773, n. 1,

792, 804 el n. 4, 823, 838.

Dancourt, 534, 658, 665.

Danès, 271, n. 1.

Dangeau, 409, n. 1, 479, n. 1, 608, 682,702.
Daniel (le Père), 458, 1014.

Dante, 109, 123, 137, 371, 581, 832, 905,

933, 934, n. 2, 938, n. 2.

Danton, 858, n. 2, 863, 869 et n. 2, 870.

Darès, 47.

Darwin, 470, 750, n. 1, 752. 793, 10:.5,

1091 et n. 1.

Daudet (Alphonse). 1082-1085.

Duunou, 874, n. 1.

Daurat (ou Dorât), 276. n. 2, 277, 204.

n. 1.

David de Dînant, 122.

DefTand (Mme du), 653, n. 1, 717, 804,

805, 819, 822, 837, 838, 840.

Delavigne (Casimir), 937, 945, 985, 987.

Dolille, 633, n. 1, 635, 841, 848, 945, 919,

n. 3. 957.

Delislc, 654, n. 1, 787.

Démosthène, 463 598, 810.
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Denis (Mme), 694, 696, n. 1, 697, n. 1,

764.

Denys l'Aréopapite (le pseudo-), 032.

Desbarreaux, 456.

Descartes, 89, 335, 337, 391, 395-402, 13.")-

438, 454, 48?. n. 1, 4'J4, 5S8, 605,622,
632. 737, 742, 745.

Deschamps (Antony), 934, n. 2, 938 et d,2.

Deschamps (Emile), 934, n. 2, 938 et n. 2
el 3, 957.

Deschamps (Eustache), 147, 148, 164-156,

173, 201, 202.

Desfonlaines (l'abbé), 694 et n. 1, 762.

Deshoulières (Mme), 540, 565.

Desjardins (Paul), 1110 et n. 5.

Desmaizeaux, 492, n. 1.

Desmares, 569.

Desmarets (Jean), 160.

Desmarets de Saint-Sorlin, 386, n. 1, 406.

n. 2. 497 et n. 1, 500 et n. 1, 510, 511

et n. 3, 517, 5% et n. 1.

Desmoulins (Camille), 855, 858-859.

Despautère (Jean), 233.

Despériers, 226, 236. 237, 240, n., 251 cl

n. 2, 252, 266, n. 2, 561.

Desportes, 228, 276, n. 2, 287, 295, 299,

337, 343, 346, 349, 353, 358, 360-363, 367,

372.

Destouches, 505, 658-659, 662, 605, 818.
Dickens (Charles), 1041.

Diclys de Crète, 47.

Diderot, 609, 630, 661-663, 727, 732, 733,

736, 739, 740-749, 763. 774, 778, 779,

787, 788, 800, 806, 811, 813, 819-821,

822, n. 1, 824, 835 et n. 2,-836, 861, 862,
894, 935, 973, 987.

Didon (le Père), 929 et n. 2.

Dinouard (l'aboé), 856, n.

Dittmer, 971.

Dolce, 412, 509, n. 3.

Dolet (Etienne), 251, n. 2, 252, 253.

Dominique, 664.

Donnay, 1124, 1125 et n. 2.

Dorât, 641, n. 1.

Dorval (Mme), 973, n. 1.

Dostoïevski, 1106 et n. 3.

Doucet (Camille), 954, n. 1.

Doudan (Ximénès), 1102 et n. 5.

Dryden, 692, 818.

Dubos (l'abbé), 719.

Ducange, 973, n. 1.

Duchâtel, 235, 236.

Ducis, 652, 819, 841-843, 942.

Daclos, 409, n. 1, 641, 678, 733, 734.

Dufaure, 1034, n. 1.

Dugazon (Mme), 813.

Damarsais, 761.

Dumas (Alexandre), 6, 37, 971-972, 976-
978, 982, 987, 994, 1002.

Dumas fils (Alexandre), 516, n. 1, 519,
816, 086, 1067, 1068, 1070-1072.

Dnmont (Etienne), 867.

Dumoulin, 594.

Dupanloup, 929 et n. 1, 1032.
Dupât y, 87S el d. 1.

Dupin, 693.

Dupin (Mme), 777.

Dupleix, 350 et n. 1, 409, n. 1, 1014.
Durant (Gilles), 318, n. 1.

Duras (Mlle de), 571.
Duroveray, 867.

Duval d'Epréménil, 860.
Durert, 532, 989 et n. 1.

Eckermann, 935, n. 1.

Eginhard, 20, n. 6.

Egmont (comtesse d'), 779, 807, 823.
Eliot (George), 801, 1106 et n. 2, 1109.
Encyclopédie (1'), 593, 733-735, 756, 758,

765, 848, 862, 894.

Enghien (duc d'), 603.
Epernon (d'), 681.

Epictète, 266, 340, 348, 456.
Epinay (Mme d"), 741, 765, 777, 778, 791,

805, 807, 8-22, n. 1, 824. n. 2.

Erasme, 226, 232, n. 1, 233, 234, 235.
Ericevra (comte d'), 818.
Eschyle, 651, 974.

'

Escobar, 459.

Esménard, 848.

Esope, 561, 562.
Estaunié, 1122 et n. 1.

Estienne fies), 226, 270.

Estienne (Charles), 508 et n. 1.

Estienne (Henri), 234, 252, n., 26i, n.,

270, 294, 300-301, 303, 315, 351, n. 1

352, 353, 356. 409.

Estissac (Geoffroy d'), 251, n. 1.

Estoile (r), 406, n. 2.

Etoile (Pierre de 1'), 262, n. 1.

Euripide, 270, n. 2, 412, 424, 503, 596.

Fabre (Emile), 1127, n. 1.

Fabre (Ferdinand), 1087 et d. 2.

Faguet, 714, 715, 742, 753, 790, 797, 867,
891, 956, 1007, 1115.

Fail (Noël du), 299 et n. 1.

Falconel, 731, 823, n. 2, 835, n. 2.

Farel, 237, 240, 252, n. 1, 264, n. 1.

Faret, 406, n. 2.

Fauchet, 350 et n. 1.

Fauriel, 875, n., 934, n. 2, 971, n. 1.

Fauris de Saint-Vincent, 730.

Favarl, 664"-665, 813, n. 2.

FavarL (Mme), 664.

Favre (Jules), 276, 1034. 1035, 1036, n. 1.

Fayette (Mme de la), 378, 392, 475, 476,
479, n. 1,485,489-490,565, n.2, 667, 677.

Fénelon, 274, 330, 410, 473, 482, n. 1, 516
et n. 1, 517, 521, 573, 574, 587, 589.591,
592, 600, n. 1, 602, 610-620, 624, 026,
683, 686, 719, 731, 788, 810, 1013.

Fenoillet, 569.
Ferry (Paul), 571.
Fersen, 822.

Feuardent, 341.
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Fcvro dKUples (lo). 226, 232, n. 1, 234,
235, 236, n. 1, 237.

FiiVfleau de Mesmes (Mme), 807.
Kichut (Guillaume), 232.

Fichte. 821.

Fla^ry (Jehao de), 33, n. 1.

Flaubert (Gustave), 496, 994, 1073-1078,
1079, 1084.

Fléchier, 479, n. 1, 565, n. 3, 591-593.
Feuillet (Octave), 1086 et n. 1.

Fleury (cardinal de), 719.

Florian, 679.

Klorus, 350, 434.

Fof^azzaro, 1107 nt n. 7.

Foncemagfne, 732.

Fontaine (Gh.), 240, n. 1, 285, n. 2, 353.
Fontaines (Mme de), 667, n. 1.

Fonlanes, 594, 847, 888, 895, 900 et n. 1,

903, n. 2, 904.

Fontenay-Mareuil, 479, n. 1.

Fontcnelle, 402, 598-600, 632-635, 639, n. 1

,

6i0, 652, n. 1, 653, 698, 714. 719,753,
777, 821, 1091.

Fouillée, 1092 et n. 4.

Fouquel, 479, 555, n. 1, 556, 702.

Foy (le général), 916 et n. 3, 917.
France (Anatole), 1087-1088, 1112.
Frayssinous (de), 937 cl n. 1.

Frédégaire, 20, 288.

Frédéric le Grand, 6, 629, 638, 684, 69i,
695, 696, 697, 706, 735, n., 764, 778, 823
et n. 1, 824.

Fréron, 732, 762, 856, n.

Frcsny (du), 710.

Frossart, 147, 149-154, 180.
Fromentin, 1048-1049, 1103.

Furelière, 405 et n. 1, 490, 492, n. 1.

•Fustel de Coulanges, 585, 1095-1097.

Gabblani, 509, n. 3.

Gace Brijlé, 89.

Gaguin (Robert), 232.
Gaillardet, 976, n. 12.

Gaime (l'abbé), 786.
Gain de Montagnac (comte de), 971, n. 1

Galiani (l'abbé), 6, 792, 822, 823, 824 et

n. 2, 89S.

Galilée, 396, n. •

Galiol du Pré, 188, 246.
Galland, 276 n. 2.

Gambetla, 1034, 1035-1036, 1037, n. 1.

Garât, 874, n. 1.

Garguille (Gaultier), 423, 510.
Garnier, de Pont-Sainte-Maxence, 74.
Garnier (Robert), 367, 413, 414, 415.
Gassendi, 401.

Gâtier (labbé), 786.

Gaufrey (Arthur), 51.

Gai.'tier (l'avocat), 568.
Gautier (Théophilo), 930, n. 1, 936 et

n. 2, 943, 944, n. 1, 917, 964-968. 970
et D. 1, 1012, 1074.

Gautier de Coincv, 74, n. 1, 196.
Gautier le Long, 'l08, 202.

Gautier do Molz, 123.

Gaza (Théodore), 234.
(lober, 130.

(ienesl, 553, 554, n.

Gensonné, 868 et n. 3.

OeolTrin (Mme), 633, n. 1, 634, 653, n. I,

733, 719, 804-805, 823.

Geoffroy de Beaulieu, 75.

(icoffroy de Sainl-Hilaire, 752.
Gérard de Crémone. 130, n."!.

Gérard de Nerval, 93i, u. 2, 968, o. 2.

Gérard Roussel, 236, n. 1.

Oerborl, li,232.
Gerbet (l'abbé), 1041, n.

Gerson, 139, 147, n. 1, 157, 159, 160, 161 .

163-165, 173.

Gessner, 821.

Gibbon, 820, 858.

Gilbert, 641, n. 1, 645, 733, 851.

Gilbert de Voisins, 731.

Gilles (Nicole), 1014.

Gillel de la Tessonnerie, 510. 511 , n., 512.

Gillol, 318, n. 1.

Girardin (marquis de), 779.
Giry, 406, n. 2.

Glaber (K.), 14, n. 1.

Glichezare (Henri le), 96.

Godard, 509, n. 1.

Godeau, 376, n. 1, 377, 384, 386, n. 1,406
et n. 2, 597.

Godet-Desmarais, 573, 574.

Gœthe, 309. 310, 821 et n. 2, 858, 885,
971, n. 1, 1042.

Goldoni, 818.

Gombauld, 406 et n. 2, 407, 420,
Gomberville, 387, n. 1, 403. 406, n. 2.

Goncourt (Edmond de), 1081 el n. 1, 1082.

Goncourt (Jules de), 1801 el n. 1, 1082.
Gongora, 382, 384.

Gonlhicr Col, 157.

Gonzague (Anne de). 583.

Gonzague (Isabelle de), 236.
Gorki, 1107 el n. 10.

Gottsched, 821.

Goulard (S.), 270, n. 3.

Gournay (Mlle de), 321, n. 322, 36i, 372,
490.

Gouvéa (André de), 412.

Oouvion-Saint-Cyr (le maréchal), 917.

Graffigny (Mme de), 693, 69'i.

Granier, 406, n. 2.

(iratien du Pont, 187, n. 2.

Grazzini, 509, n. 3.

Gréard, 1093 et n. 1.

Greban (les frères), 193, 204, 205, 209,
210.

Gregh, 1132, n. 5.

Grégoire de Nazianze (saint), 579.
Grégoire de Tours, 20.

Gresset, 505, 643, 665, 762.

Grévin, 413, n. 4.

Grimm, 742, 778, 779, 822, 824, 874, n. 1

.

Gringore, 204, n. 1, 205, 215.
Gros Guillaume, 510, 512, n. 2,

Gruet, 263, n. 1.

Guadot, 868 et n. 3.
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GuariDi, 373, 381.

Guéneau de Montbeillard, 753.

Guénée, 732.

Guérente, 412.

Guérin, 531, n. 1.

Guérin (Chalcs), 1132. n. 5.

Guérin (Maurice de), 968, n. 2.

Guevara, 670.

Guibert, 876.

Guillaume de Chartres, 75.

Guillaume Filiastre, 157.

Guillaume de Lorris, 113, 114, 125-129,

131, 132, 138.

Guillaume de Machanlt, U8-U9, 155,

156, 1S5.

Guillaume de Nangis, 75.

Guillaume de Saint-Amour, 116, 130, 133.

Guillen de Castro, 422, 424, 426.

Guillol Gorju, 513.

Guimond de la Touche, 45.

Guizot, 875, n., 917, 919; éloquence : 920-

921, 922-924, 926, 928, 934, n. 2, 935.

971, n. 1. 1014 et n. 1; histoire : 1015

et n. 1, 1017-1018, 1023, 1101.

Gustave III, 823, 824.

Guyau, 1092 et n. 4.

Guyon (Mme), 573 et n. '.,574, 1024.

Ouyot de Provins, 123.

Guy Patin, 482, n. 1, 489.

Guys, 846, n. 1, 849.

Habert (les deux), 406 et n. 2.

Haeckel, 1091 et n. 3.

Haillan (du), 350 et n. 1, 1014.

Halévy, 1067 et n. 2.

Hamilton, 559, 643.

Hamon, 538, 541.

Hardv, 214. 228, 337, 349, 365, 17-413,

42l"-423, 444, n. 1, 510.

Hartmann (de), 1091 et n. 3.

Hauptmann, 1107 et n. 4, 1103 1109,

1124.

Hautefort (Mme de), 376, n. 1.

Hauteroche, 531, n. 1.

Hegel, 914, 924, n. 1, 931.

Heine (Henri), 883.

Helvétius, 333, 733, 734, 736, 807, 1010.

Hénault (le président), 732.

Henri IV, 349, n. 1.

Herberay des Essarts (d'), 246.

Herder, 884, 927.

Heredia (de), 1128 et n. 1.

Hermant, 1122, n. 2.

Hermonyme (Georfje), 234.

Hérodote, 80, 152, 270, n. 2, 301, 315, 368,

369, 507.

Heroet, 275.

Hervàrt (M. à'), 555, n. 1, 556.

Hervey (Milora), 705.

Hervieu, 1120 et n. 2, 1121, 1125 et n. 3.

Hilaire, 192, 194.

Hildebert, 161.

Hildegaire, 20, n. 2.

Hippoorate, 231. 390.

Hobbes, 583, 721, 787, 793.

Hohenlohe (Sipismond de), 236, n.l.

Holbach (d'), 736, 739, 741. 756 et n.2 , 805.
Homère. 131. 223, 234, 264, 270, n. 2, 279,

284, 286, 087 et n. 1, 288, 294, 095, 499,
503, 505, 539, 599, 639, n. 1, 6i0, 850,
911.

Hôpital (Michel de I'), 289, 307, 311-312,
313, 316-318.

Horace, 112, 130, 155, 278, 079, 086, 296,
314, 315, 359, 394, 477, 498, 499, 561,
598, 743, 810, 850, 1070, 1094.

Hotman, 315 et n. 1, 316, 317.
Houdetot (Mme d'), 778,786, 800
lluct, 556, D., 559, 598.
Hugo (Abel), 934, n. 2.

IIu?o (Victor), 35, 287, 290, 292, n. 1 et 2,
293, 370, 409, 687, 839, 872, 873, 905 et
n. 2 et 3, 914, 916, 935, 936 et u. 1, 937,
938 et n. 3, 939 et n. 1, 940 et n. 4,
943 et n. 1, 3 et 4, 944 et n. 2 et 3, 945
et n. 1 et 2, 946, 947 et n. 1, 957; pre-
mière période: 957-961. 967, 968, 971,
972 et n.. 973-976; drame ; 978-981, 982;
roman : 992-965, 1001 ; le poète et son
œu-iTe : 1050-1058, 1059, 1074, 1080
et n. 1,

Hume, 761, 779, 820.
Huysmans, 1100, 1121 et n. 1.

Hyde de Neuville, 916, 1102, n. 1.

Ibsen (Henrik), 1107 et n. 2, 1109, 1124.
Imhof, 670.
Isnard, 868 et n. 3.

Jacobi, 821, n. 1, 924, n. 1.

Jacquemart Gelée, 146, n. 1.

Jacques le Grand (Frère), 163.
Jamyn, 294, n. 1.

Jansénius, 449 et n. 2, 455.
Jean de Montreuil, 139, 147, n. 1, 157 et

n. 2, 159, 164, 232.

Jean de Salisbury, 130.
Jehan d'Abondance, 218, n. 2.

Jendeus de Brie, 37.

Jodelle, 277, 294, n. 1, 412, n., 413, 415.
Joinville, 73, 75-81, 115, 117, 140, 180.

508.

Icrdan (Camille), 863, 875, n., 917 et n. I.
Joseph II, 823, n. 2, 824.
Jouffroy, 925-926.
Joubert, 888 et n. 2.

Jouy (de), 932, n. 1.

Jovellanos, 818, n. 1.

Julie d'Angennes. Voir Mme de Montau-
sier.

Jurieu, 573, 586, 637, 788.
Justinien, 231.

Juvénal, 112, 130, 134, 232, 344, 345, 4.34,

498, 598, 810,
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Kalm, 1108, q. 1, 1131 et n. 1.

Kani,80l, 881.

Kipling' (Undyard), 1107 et n. 9, 1109.

Kœnip, 697.

Kolzebue, 858.

L;ibé (Louise), -^^G.

Labiche, 740, 1068 et n. 1, 1067.

La Bruyère, 1Q8, 273, 358, 410, 473

516, 517, 539, 537, 591, 598, 599,

610, 633, 658, 668-670, 674, 685, 710

911, 987.

La Calprenède, 114, n. 1, 387, n. 1, 536
La Chalotais, 729 et n. 1, 861.

La Chambre, 40«, n. 2.

La Chaussée, 553, n. 1, 641,658, 660
818, 820, 836, 987.

Laclos, 675 et n. 1.

Lacombe (M.), 856, n.

Lacombe (le Père), 573.

Lacordaire, 913, 927-928. 929.

La Fare, 559, 565, 702.

La Faye, 641.

La Fontaine, 81, 97, 108, 244, 384,

473, 482, n. 1, 483, 484, 492, n. 1,

507, 517, 530. 532, 539, 556-564,

599, 623, 970, 1045,1016.
Laforgue (Jules), 1130, u. 1, 1131 et

Lagrange-Chancel, 554, 646.

La Harpe, 593, 64 i, 652, 845.

Lahor (Jean, docteur Cazalis), 1127.

La Huéterie, 240, n. 1.

Laïc: (M.), 872.
Lakistea (les), 933, 934, n. 2.

Lamarck, 752.

La Mark (comto de), 864, n., 865.

La Mark (comtesse de\ 823.

Lamartine, 290, 563, 800, 832, 839,

904 et n. 2, 916, éloquence : 923-

935-937, 945 et n. 1 et 2 ; poésie :

953, 958, 1050, 1056, n. 1.

Lambalte (princesse de), 813.

Lambert le Tors, 38, n. 2.

Lambert (marquise de), 625, n. 1 , 639,

640, 653. n. 1. 6-^4, 719.

Lambin, 222, 23:!.

L.imeniiaiB, 90S, 912-914, 923, n. 1,

928, lOil, n.

La Mettrio, 696, S23.

Lami, 401.

Lamoignon, 492, n. 1, 493, 514, n.

La Motte-lloudarl, 402, 474, 493,

6.33, n., 639-641, 648, 65i, 660, n. 1,

Lancelot, 4.52, 538.

Lauguel, 731.

Lauoue, 052.

La l'éruse, 413, n. 1.

Laplace, 819 et n. 4.

La Popeliniére, 350 et n. 1.

Laprade (Victor de), 276, 1059, n. 3.

Larcher, 732.

471,

603-

,711.

,610.

661,

410,

497.

5W,

n. 1.

S 18,

924,
948-

n. 1,

927,

561,

691.

Larivey, 508, 509 et n. 3. 510 et n.. 517.

Li Rochefoucauld, 378, 388, 474-478, 479,

n. 1, 481, 490, 562, 904, 605.
L«scari8 (Jean), 234, 235.
Lassay, 484.

Lnugier, 406. n. 2.

Laurent de Premier Fait, 158.

Lauzanne, 989 et n. 1.

Lavisse (E.), 1095 et n. 3.

Label (Jean), 149 et n. 2.

Leblanc (l'abbé), 819 et n. 2.

Le Boulanger de Chalussav, 515, n,

Lebrun, 641, n. 1,642,644."
Loclerc (Jean), 819, n. 1.

Leclerc (l'avocat), 540.

Leconte de Lisle, 6, 45, 1061-1063, 1064.

1096, 1128.

Lecouvreur (Mlle), 699.

Leczinska (Marie). 691.

Ledosma, 381.

Lodru-Rollin, 996, n. 1.

Lefèvre (Jules), 939 et n. 3.

Le Franc de Pompignan, 642, 731, 762.

Legouvé père, 901.

Legrand, 658.

Leibniz, 573, 713, 755.

Lfijeune, 569.

Le Kain, 694.

Le Laboureur, 386, n. 1.

Le Maire de Belges (Jean), 186, 187, n. 1,

231, n. 1, 232 et n. 1, 241, 280, 288.

Le Maître (Antoine), 450 et n. 2, 453, n. 2,

538, 568, 598.

Le Maître de Saci, 450, n. 2, 451, 453, n. 2.

Lo Maître de Séricourl, 450, n. 8, 453,

n. 2.

Lemaître (Frederick), 973, n. 1.

Lemaîlre (Jules), 533, n. 1 , 1108, 11 12, 1116-

1116, 1126.

Lemercier (Népomucène), 866 et n. 1, 937,

940 etn. 1, 987.

Lemierre, 652.

Lemoine (le cardinal), 271, n. 1.

Lemoyne (le Père), 288, 386, n. 1.

Leopardi, 8.38.

Leroux (Pierre), 996. 1030, n. 1, 1041, n.

Le Roux de Lincy, 212, n.

Leroy, 846, n. 1.

Le Roy (Pierre), 270, n. 2.

Losage, 522 ; comédie : 534, 658, 664, 666
;

roman : 668-674, 675, 678, 670, 710,

748, 811, 817, 820.

Lospinasse (Mlle de), 804, n. 1, 805 el n. 4,

83^ 840
Less^ng, 561, 651, 821 et n. 1, 884.

Letourneur, 649, 819 et n. 4 et 6.

Ligne (le prince de), 765, 822, 824 et n. 1,

639, 840, 905, n. 3.

Lillo, 819, n. 5.

Lingendes (les deux), 569.

Linguel, 860.

Livry (comte de), 660, n. 1.

Lizet, 237.

Locke, 692, 701, 742, 757, 820, 857.

Lœve-Veimars, 934 el n. 2, 971, 972

n. 2.
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LomoQOsof, 8'2l.

Lonpepierre, 554, n.

Longin, 492, 599.

Longueville (duchesse de), 370, n. 1, 378,
469, n. 1.

Longus, 910, u. 1.

Lope de Vega, 382, 420, 511.
Lorens (le frère), 123.

Lorenzino de Medicis, 509 et n. 3.

Loti (Julien Viaiid), 905, 1087, 4089, 1

1

19.

Louis XIV, 479, n. 1, 4S0, 482. n, I, l-^i,

702, 704, 705, 706, 707.
Louvet, 868 el n. 3.

Loyal Serviteur (le), 246, 306.
Loyseau de Mauléon, 860.
Loyson (Hyaciuthe), 929 et n. 1.

Lubbock (sir John), 1092, n. 2.

Luc (saint), 191.

Luc d'Acherv, 491 et n. 2.

Lucain, 130, 232, 288, 423.
Lucas (Paul), 8i6, n. 1.

Lucas (le Père), 596, n. 2.

Luce de Lancival, 847, 901.
Lucrèce, 131, n. 1, 225, 322, 324, 331,

401, 484, 577, 758, 845, 848, 106.1.

LuUi, 515, n., 537, n. 1.

Luther, 226, 235, 252, 264, n. 1, 587.

Luxembourg (la maréchale de), 778, 804.

Luynes (duc G. do), 401, 539.

Luzan (marquis de), 818.

M
Mabillon, 491 et n. 2.

Mably (l'abbé de), 737 et n. 2, 868.

Machiavel, 101, 26-4, 434. 557, 695.
Macpherson, 819 et n. 6, 820.

Macrobe, 126, 130.

Maeterlinck, 1128, n. 2.

Magny (Olivier de), 294 et n. 1.

Mahelot (Laurent), 418, n. 1.

Maillard, 171 et n. 1, 172, 173, 310.

Maindron, 1121 et n. 2.

Maine (duchesse du), 565, n. 4, 639, n. I,

6J3, 694, 701, 702.

Maine de Biran 907.
Maintenon (Mme de), 377, 378, 389, n. 3,

482, u. 1, 484, 487-489, 541, 573, 6S6,

702.

Mairet, 420, 422, 423, 424, 510 cl n. 2.

Maistre (Joseph de), 908-910, 912, 913.

Maistre (Xavier de), 908, n. 1.

Malaval, '573 n. 1.

Malebranche, 401. 453, 473, 587, 600 et

n. 1, 622, 632, 949, ix 1.

Malesherbes, 7.33, 778.

Malherbe, 85, 156, 228, 244, 280, 289, 293,

294, 296, 299, 301, 337, 346, 347, 348,

349, 357-365, 366, 367, 368, 372. 377,

381-384, 388, 392, 402, 407-410, 429, 463,

482, n. 1, 499, 557, 597, 945.

Mallarmé, 1129 et n. 2.

Mallet du Pan, 858 el n. 1.

Malleville. 377, 384, 406, n. 2,

Malouet, 874, n. 1.

Manuel (Eugène), 1064 et n. 2.

Manuel (l'oralour), 916.

Manzoni, 933, 934, n. 2, 971. n. I, 972, n.

Maral, 807.

Marbot (de), 1102 et n. 3.

Marguerite de Navarre, 206, 231, 236-239,
210, 244, 251, 263 et n., 275, 339, n. 1,

911.

Marguerite de Valois, 304, n. 1.

Margueritte(Paul), 1106, n. t, 1120 et n. 1.

Marie-Antoinette, 806, 813.

Marie de Franco, 52, 53, 59, 95, 105.

Marino, 381 et n. 1, 384.

Marivaux, 60, 519, 639, comédie : 653-657,

864, roman : 674-676, 678, 679, 748.

777, SU, 813 et n. 2, 819, 820, 984, 901,
Marmontel, 678, 731, 732 et n. 1, 734, 735.

Marot (Clément), 111, 186, 213, 226, 227,
228, 231, 233, 236, 237, 240-244, 245,

251 et n. 2, 252, 253, 261, 275, 277,
278, 280, 285 et n. 2, 291, 292, 293, 295,
345, 348, 353, 354, 361, 561.

Marot (Jean), 186, 187, n. 1, 241.

Mars (Mlle), 976.

Marsan, 415, n. 1, 419, n. 1.

Marlha (C), 1092 et n. 5.

Marlial, 279.

Martial d'Auvergne, 172.

Martin (l'avocat), 568.

Massillon, 593, 731, 860, 887.

Malhon de la Cour, 856, n.

Malhurins (le ministre des), 163.

Maucroix, 555, n. 1.

M.'iupassant (Guy de), 943, n. 5, 1065 et

n. 1, 1073, Q. 1, 1084-1086.
Maupeou (le chancelier), 759, 809.

Mauperluis, 696, 697, 823.

Maure (Mme de), 377, 378, 392, 476.

Maury (l'abbé), 594, 868 et n. 1.

Maynard, 383, 406, n. 2.

Mazarin (ducliesse de), 483, n. 2.

Meerbecb (Guillaume de), 158, n. 3.

Meigret, 270.

Meilhac, 1067 et n. 2.

Meister, 821, n. 2.

Mélanchlhon, 180, 236, n. 1,264, n. 1,587.
Melendez Vaidez, 858.

Ménage, 376, 377, 409 et n. 1, 507, 522.

Menot, 171 el u. 1, 172, 173, 267, 310.

Mercier, 663, n. 1.

Méré (chevalier de), 456, 482, n. 1, 484,
.Mérimée, 966, 971, 972, n., 993, 1009-1012,

1102.

Merlin Coocaie, 258 et n.

Mersenne (le Père), 454.

Mésangère (Mlle ae la), 562.

Meschinol de Nantes, 186, 187, n. 1,230.

Métra, 811.

Meung (Jean de), 11, 113, 125, 130-140,

156, 202, 241, fe5, 261. 345.

Mever (Paul), 31, n. 1, 47, n. 2.

Mczeray, 1014, 1016, n. 2, 1017.

Meziriac, 406, n. 2.

.Michel de Bourges, 996.

Michel (F.), 212, n.

Michel (Jean), 209, 210.
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Miohelol, 11 el n. 1. 687, 905, 906, '>37

et n. t, 1020-1027, 1030, n. 1, 1047,

1091, 1103.

Miiruol, 921, n. I, 109j et d. 1.

Miiton, 309, 371, 581, 5%, 692, 905, 1015.

Mirabeau, 7-29, 807, 808, n. 1, 810, 851,

862, 863-868, 870

Mirabeau (marquis de), 729, 730, 731, 738,

806.

Miton, 456.

Mole, 921, n. 1, 953, n. 1.

Molière, 139, 195, 220, 255, 258, 261,345,

382, n. 2, 389, 410, 462, 480, 482, 483.

492, n. 1, 497, 500, 501. n. 1, 505-507,

510, 511, n. 1, 513-530, 531-533, 539

el n ù, 560, 564, 587, 597, 599, 606,

607, 623, 655-658, 661, 665, 666, 669,

704, 710, 741, 792, 810, SU, 813, n. 2,

818, 947, 9S0. 986, 1068, 1070, 1117.

Moliua, 449, n. 1.

Molinel, 14S, 186, 187, n. 1, 230, 231,241.

Moudory. 420.

Moniol, 90.

Moulue (Biaise de), 244, 246, 302, 303-

306, 353.

Moumei-qué, 1014, n. 1.

Meunier (Marc), 876.

Monod, 1047.

Monluigne, 90, 139, 226. 228, 229, n., 244,

266, 272, 273, 274, 282, 296, 302, 320-

336, 337, 339, 340, 342, 346, 3'û, 348,

353, 354, 356, 393, 401, 405, 412, 434,

456, 468, 484, 526, 564, 604, 605, 632,

637, 714, 797, 926, n. 1.

Montalemberl (de), 913, 923, 924.

Montausier (M. de), 376, 39i, n. 1,496,

522, 571, 502, n. 1.

Montausier (Mme de), 376, 393, 403, 428,

n. 1, 592, n. 1.

Monlazel, 731.

Monlchrélien (Antoine de), 338-339, 343,

347, 349, 355, 358, 364, 375, 384, 396,

413 et n. 1, 415, 416.

Monlemayor, 373, n. 1, 374, 376.

Montespan (Mme de), 487, 488, 538.

Montesquieu, 264, 322, 474, 585, 610, 630,

632, 611, 678, 681, 684, 687, 709-725,

734, 738, 762, 787, 788, 798, 820, 821,

862, 867, 879, 888, 909, 916, 926, n. 1,

1013.

Montfauoon (le Père), 491 el n. 2, 844.

Montferrand (de), 186, 187, n. 1.

Monlfleury (Jacob de), 514, n., 531.

Monti, 875, n.

Monlillol, 731, 763.

Montmor, 406, n. 2, 514, n.

Montmorency (Mathieu de), 871, n. 1,

875, n.

Moutpeusier (MUa de), 479, n. 1.

Moore, 819, n. 5, 934, n. 2.

Moratin, 818, n. 1.

Moréas, 1128, n. 2,1132 et n. 1.

Moreau, 875, n. 1.

Morellet, 732, 874, n. 1.

Moréri, 637.

Morelo, 511.

Morico (Charles), 1129 et n. 1.

Morlillol (de), 1092, n. 2.

Moschus, 850.
Mosny (Mme de), 378.

MoUeville (Mme de), 477, 479, n. 1, 583.

Mouchy (Mme de), 889.

Mounier, 874, n. 1.

Mun (de), 1034, n. 2.

Muret, 233, 412.

Musset (Alfred de), 290, 717, 838, 839,

936 et n. 2 et 3, 947; poésie : 961-964 :

thôAtre : 982-984, 987, 1050, 1056, n. I,

1067.

Musset (Paul de), 962, n.

N
Napoléon frempereur), 828, n., 870-873,

874, n. 1, 875, n., 876, 889, 891, 895,

935. 959, 968, 1007.

Napoléon 111, 921, n. 1, 923, n. 1, 960.

Nassau (prince de), 822.

Naugerius, 286.

Xecker, 734, 805 et n. 3, 865, 879.

Necker (Mme), 805 el n. 3, 822, 824, n. 2,

832.

Neoker de Saussure (Mme), 934, n. 2.

Nemours (duchesse de), 479, n. 1.

Nerval (G. de), 968, n. 2.

Nevers (duc de), 540.

Newton, 692, 694, 699, 700, 705.

Nicole, 401, 452, 454 et n. 1, 486, 558,559
et n. 7.

Nietzsche, 1091, 1107, et n. 5.

Ninon, 378, 482, n. 1, 484, 492, n. 1,

514, n., 631, 632, 690.

Nisard (Désiré), 940 et n. 4.

Noailles (Ctesse de), 1132, n. 5.

Nodier (Charles), 934, n. 2, 938 el n. 1,

966.

Noinlel, 846, n. 1.

Nonotle, 762.

Noue (de la), 304, n. 1, 317-318.

Novalis, 933.

Odry, 989 el n. 2.

Offenbach, 1067 et n. 2.

Olivol (d'), 409, n. 1, 694, n. 2.

Olivelan, 251, n. 2, 252, 262, n. 1, 2'3, 351.

Ollivier (Emile), 1034, n. 2.

Orner de Fleurv, 731, 734.

Oresmo, 147, n". 1, 157, 158-159, 161, 184,

352.

Orneval (d'), 664^ n. 1.

Oroso, 241.

Ossian, 858.

Olway, 818.

Ouville (d'), 510, 511 et n. 2.

Ovide, 126, 129, 130, 131, 138, 157, 162,

212, 279, 539, «. 4.

Palatine (princesse), 484, 514, n.

Palissol, 666 et n. 1, 733.
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Palissy (Bernard), 2-26, 300, 302-303.

Paradis, 236.

Paré (Ambroise), 2-26, 300, 302 et n 1.

Parfaict (les frères), 510, n. 1, 663, n. 2,

664, n. 1.

Paris (Gaston), I, n. 1, 14, 15, 10, ii. 1,

20, n. 1, 24, 25, n. 1 , 29, n., 51. n. 1,

67, n. 2, 75, n. 2, 76. d. t, 83, u. 1,

126, n. 1.

Paris (Paulinl, 32, n. 1. 158, n. 1.

Parnv, 6. 641. n. 1. 8i0.

Pascal, 26 i, 266, 330, 337. 3i0, 366, 372,

394, 401, 454-472, 475, 477, 481, 486,

507, n. 1, 580, 598, 599, 604, 605, 699,

739, n., 787, 911, 925. 955 et n. 4.

Pascal (Etienne), 454, 455.

Pascal (Gilberte), 455 et n. 1 , 456et n. 2.

Pascal (Jacqueline), 452, 455 et n. 1, 450.

Pasqualinro, 509, n. 3.

Pasquior (duo). 1102 et n. 4.

Pasquier (Etienne), 301-302, 303, 313, 31 1,

316, 324, n. 1, 351, n. 1, 356.

Passcrat, 295 et n. 1, 318, n. 1.

Paslenr, 1091,

Patouillet, 762.

Palru, 373 et n. 1, 406, 568.

Paul (sninl), 234, 264, 2^7 et n. 2.

Pavilly (Eustache de), 1G3.

Pavius (Michel), 234.

Pelletier, 275.

Pellisson, 406, n. 1.

Pereda, 1107 et u. 8.

Péréflxe, 514, n.

Perez (Antonio), 381.

Perez Galdos, 1107.

Périer (Mme). Voir Gilberte Pascal.
Perrault (Charles), 386, n. 1, 402, 453,

483, 493, 539, 596-601,628,633, n. 1, 640.

Perrault (Clùude), 596, 597, n. 1.

Perrault (Nicolas), 597, n. 1.

Perrault (Pierre), 596, n. 1.

Perrin (l'abbé), 537, n. 1.

Perron (du), 228, 276, n. 2, 311, 341,

347, 356, 358, n., 569.

Perrot (Georges), 1094 et n. 1.

Petitot, 976, 1014, n. 1.

Pétrarque, 157, 158, 160, 168, 279, 286.

Pétrone. 103.

Phf-dre, 503^ 561, 562.

Picard, 818, 986 et n. 1,988.
Picard (Ernest), 1034, n. 2.

Pichot, 934, n. 2, 935, 937, n. 1.

Pierre de Blois, 161.

Pierre d'Espagne, 233.

Pinchène, 385.

Pindare, 278, 286, 287, n. 1, 288, 294, 360,

499, 539, 599, 850.

Pintrel, 555, n. 1.

Piron, 641, n. 1, 643,644, 659, et n. l,66'i.

Pithou, 313, 318, n. 1.

Pixérécourt, 973, n. 1, 980.
Place (de la), 856, n.

Planciadcs (Fnlgentius), 124.

Platon, 130 ,223, 235 236, 250, 270 et n. 2,

568, 577, 598, 605.

Piaule, 497, 509, 517.

Pléiade (la), 276-284, 294, u. 1, 733,
344, 346. 318, 353, 362, 368. 410.

PIcssis-Mornay (du), 311, 315, 339, 341,
348.

Pline l'Ancien, 743.

Plutarquo, 40, 227, 216. 271, n. 1, 272,
273, 324, 423, 728, 775.

Poê (Ediiar), 1044. 1060, n. 1.

Poijfre (le), 225, 258 et n.

Poincaré, 1037, n. 2.

Poinsinet, 666, 711.
Poisson, 531, n. 1.

Pompadour (Mme de), 660, n. 1, 733.
Ponsard, 985, 1068.

Pontan, 279, 286.

Pontus de Tyard, 277, 294, n. 1.

Pope, 692, 818.

Popelinière (M. de la), 777.
Porchères (de), 406, n. 2.

Poréo (le Père), 690.
Porphyre, 568.

Portoriclie (de), 1121 ot n. 3.

Poussin, 482, u. I.

Pouvillnu (Emile), 1087 et n. 3.

Pradon, 497 et n. 1, 553, 554, n., 1046.
Préville, 835.

Prévost (l'abbé), 676-679, 748, S19.
Prévost (Marcel), 1120 cl u. 3, 1121.
Prcvost-Paradol, 1032-1033, 1092.
Prior, 692, 819, n. 2.

Properce, 92, 279.

Proudhon, 907, 908, 914-915.
Prudence, 124.

Ptolémée, 130, 467.

Pncelle (l'abbé), 860.

Oiialrefaïes (de), 1092, n.1.
(Juesnav, 738.

Quiriauft, 429, 496-498, 510, 511, n. 1, 515,
n., 531 et n. 2, 535, 536-537, 538, 646
651.

Quinault (Mlle), 060, n. I.

(Juinet (Edgar). 927, 9;{4. n. 2.

guinlilien, 225, 486.

R
Rabelais, 64, 136, 139, 226, 232, n 1 ^33
249-261, 262, 265, 274, 281, 324, 334, 345
352, 353, 354, 526, 561, 745, 939.

Uacan, 363 et n. 1, 383-384, 400 et n. 2 407
415, 419, 597.

Hachel (Mlle), 986 et n. 1.

Racine, 45, S9, 239, 244, 273, 382 n "
429, 430, 435, 437, 440, n. 1, 453 454*
473, 474, 482, n. 1, 483, 485, 487 49o'
492, n. 1, 497, 498, 505, 517, 531 536*
537, 538-554, 5.55, 578, 596, 599, 623 645*
646, 648, 655, 657, 601, 705, 760 ' 818*
898, 900, 932, n. 1, 936, 938, 945 et n ï
946, 947, 962, 980, 986, 1006, n lo's'i'

1046, 1116, 1117.
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RaMne (Louis), 6i-2.

haisin, o31, n. 1.

Kaiaa, l'a, n. 1, 01, 23 et n. 1, 24, 41.

K'jnibouillet (marquise de). Voir Vivonoe
(Cath. de).

Ramsay (le chevalier de), 611, n.

Ramus, î-26, 233, 299 et n. 2.

Rancé (abbé de), 491, n. 2.

Raoul Ardent, 161.

Raoul de Houdan, 123.

Rapia (Nicolas), 318, n. 1.

Rapin (le Père), 488 et n. 3, 818.
Rauliu, 258 et ii., 267.

RaviRuan (le Père de), 928, 929, n. 1.

Raynal (l'abbé), 734, 736, 742, 822, n. 1,

861, 874, n. 1.

Raynouard, 934, n. 2, 935.
Hazzi, 509, n.

Réoamier (Mme), 875, n., 890.

Regnard, 345, 473, 474, 532-533, 658, 064.

Régnier, 117. 296, 344-346, .347, 34S. 349,
355, 364, 309, 372, 418, .597.

Régnier (Henri de;), 1121, u. 3. 1131.
Régnier-Desmarais, 409, u. 1.

Rémusat (de), 971, n. 1.

Rémusal (Mme de), 1102 et n. 1.

Renau, 7, n. 1, 470 et n. 3, 772, 905,
929, 970, n. 1. 1037, 1087, 1091, 1093,
1094, 1097-1101, 1112, 1119, n. 3.

Reuouvier, 1154, n. 1, 1092 et n. 4.

Restif de l.i Bretonne, 679 et n. 2.

Retz (c;irdinal de), 394, n. 1, 398, 434, 438,

410, 475. 477, 478-482, 482, n. 1, 485, 578.
Reynaud (J.), 996, 1030, n. 1.

Ribot, 1092 et n. 4.

Riccoboui, 663, n. 2.

Richardson, 654, 676, 819.
Richelieu, 367, 383, 391, n. 1, 394, n. 1,

398, 406, 420, 424, 428, n. 1. 438 et n. 1,

444, n. 1, 450, 474, 481, 683, 978.
Richelieu (le maréchal de), 523, 690, 702,733.
Richepin, 1059, 1065 cl n. 3, 112ci et u. 3.

Rimbaud, 1129. n. 3.

Kivarol, 858 et n. 1.

Robert do Hlois, 123.

Robert de Clari, 73.

Roberval, 454.

Robespierre, 798, 863, 869-870.
Rocca (M. de), 875, n.

Roche (M. de la), 819, n. 1.

Rochon, de Cliiihatines, 813, n. 2.

Rod (K.), 876, 1110, 1119.
Rodeùbach. 1128, n. 2, 1132 ot n. 2.

Rœdercr, 87 4, n. 1.

Rohnn, 479, n. 1.

Roias, 511.

Roland, 807, n. 1;

Roland (Mme, née Phlipon), 807 et n. 1,

840, 868, n. 3, 869.

Rolland, 1122, n. 2.

Rollin, 728.

Ronsard, 138. 1.56, 227. 228, 244,274 276
277-284, 2sè, 287-293, 294-297, 30S-3lû'
325, 3 13, 346, 352, 353, 358, 365, 367,
369, 372. 387, 39i,402, 409, 412, 413
416, 418, 503, .508 et u. 2, 510, 851.

473, 510,

633. 641,

627,
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Salle (ADloine de la), 170.

Sallusle, 130, 180.

Samain, 1132 et n. 2.

Sand (George), 905, 961, n. 1, 991, 99&-

1000, 1001, 101-2, 1030, n. 1, 1073, n. 1.

1102, 1109.

Saudraz de Coarlilz. 668.

Sancazar, 279, 280, 373, 849.

anlftuil, 603.

Sanxon (Jehan), 234, 270, n. 2.

Sapho, 276.

Sarcev 'Francisque), 1038, 1116-1118.
Sardoi. (Victorien), 816, 1068 et n. 1 et 2,

108. 1117.

Sarrazin, 376, n. 1, 383, 384, 388, 597, 509.

Sanria, 650, 678, 819.

SSulreau, 856, n.

Saxe '.maréchal de), 696.
Saaliger, 327, 394, 414 et n., i20, 422.

Scarrcn, 345, 384. 388, 389-390, 490, 510-

513, 517, 531, 669, 810, 813 et n.2, 817.

Scarron (Mme). Voir Mme de Maintenon.
Scève (Manriciî), 27''\ 292.

Scheiamlre. 420.

Schelling, 924, n. 1.

Schérer (Edmond), 1040 et n. 2.

Schiller, 821, 858, 885, 933, 934, n. 2.

Schlegel (0.), 875, n., 884, 934, n. 2.

Schomberg (Mme de), 476, 477.

Schopenhauer, 82, 1091 et n. 3.

Scribe, 37, 42, 816. 921. 969, 987-989, 1003

1012, 1067, 1069, 1108, 1117.

Scudérv (Georges de), 44, 384, 386 el n. 2.

387, 393, 420, 423, 424, 434, 443, 497.

498, 500.

Scudérv (Mlle de), 273, 376, 378, 387, n. 1.

388, 482, n. 1, 489, 497, 672, 1042.

Secchi, 509, n. 2.

Second. 279.

Sedaioe, 661, 810, 813 el a. 2.

Segraiâ, 559, 565.

Seguier (le Président), 406. n. 2, 522, 731.

Ségur (de), 824.

Séguv, 731, n. 1.

Senaiicour, 990-991
Senaull, 569.

Sénèque, 158, 167, 262. n. 1, 26:1, 266,

324, 331, 348, 359, 360, 412, 413, 419,

426, 431. 555, n. 1.

Serizay, 406, n. 2.

Serre "(comte de), 916 et n. 3.

Serres (Olivier de). 303, 338, 347.

Séruzier (baron), 1102, n. 1.

Servan (l'académ;cien), 406, n. 2.

Servan ^'avocat général), 861.

Servet, 253, 263, n.

Servien , l'abbé), 702.

Sévigné (Mlle de), 562.

Sévigné (marquise de). 377, 378, 3?8, 394,

n. 1. 452. 454, 475,484-487, 564etn. 1,590.

SeysEel (Claude de), 234., 270, n. 2.

Sbaflesburv, 692, 820.

Shakespeare, 106, 200. 273, 336, 445, 649,

651, 652, 692, 756, 819 et n. 4, 832. 8,38,

841, 842, 872, 883, 885, 934, n. 2, 938,

939, 975, 978, 1006, n., 1045, 1046.

Shelley, 934, n. 2.

Sibilet (Thomas), 214.

Sidney (Philippe), 420, 422.

Sidoine (Appollinaire), 568.

Sienkievicz, 1108 et n. 1.

Silhon, 406, n. 2, 433.

Simon (Jules), 925, 1092 et n. 6.

Simon (Richard), 575, 587, 636.

Sirmond, 406, n. 2.

Sismoudi, 875, n.

Socrate, 331, 568, 951, n. 2.

Solin, 130

Somaize, 376, n. 1.

Sophocle,17,223, 234,270, n. 2.412, 424,850.

Sorel (Charles), 389 et n. 2, 490, 511,

n. 3, 517.

Sorel (Albert), 1095 et n. 2.

Soumarokof, 821.

Soulhey, 933.

Spencer (Herbert), 1043, 1091 et n. 2.

Spinosa, 633, 701, 733, 742, 1045.

Slaal (Mme de), 804, n. 1.

Stace, 232, 3G0.

Staël (le baron de), 874, n. 1, 875, n.

Staël (Mme de), 471, 773, n. 1, 806, 807,

824, u. 1, 834, 854, 874-885, 899, 917,

n. 1 et 2, 926, 933, 938, 971, n. 1, 930,

992, 1039.

Sledingk, 822, 82 i.

Sleele, 819, n. 5.

Stendhal (Henri Beyle),'938, 991, 1005-

1009, 1010, 1011, 1012,1088.

Sterne, 743. 819.

Slraparole, 517.

Sluart (Marie), 276, n.-2, 287, 1012.

Stuart Mill, 1043, 1091 et n. 2.

Slurel, 272, n., 274.

Suard, 805 et n. 3, 855, n. I, 858 el n. I

874, n. 1.

Suard (Mme), 766, 805 et n. 3.

Sudermann, 1107 et n. 3.

Sue (Eugène) 1002.

Suétone, 167.

Sully (duc de), 690, 691.

Sully (Maurice de), 161, 162, 163,

Sully Prudhomme, 1063-1064.
Swift. 692.

Tabarin, 510, n. 1, 513.

Tacite, 131, 225, 369, 486, 712, 845.

Taille (Jean de la), 294, n. 1, 318, n. 1,

344, 413, n. 1. 415, -420, 509, n. 1 et 2.

Taine, 134, 283. 556. n., 560, 625, 737, n. 1,

918 et n. 1. 1006, 1037, 1043-1048, 1078,

1085. 1097, 1103, 1112.

Tallemant des Réaux, 372, n. 1, 383, 384

393, n. 1, 479, n. 1,512.
Talleyrand, 876.

Talma, 835.

Talon (l'avocat général), 567.

Tasse (le), 276, n. 2, 287, 288, 373, 557,

Tassoni, 596.

Tavernier, 710.
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Temple (Société du), 566, 631. 63'2
,
806

D. 1.

Tcncin (Mme de), 653, n. 1,654 , Ct.7, n. 1

TIO, 805, n. 1.

Tenayson, 1015, lOiS.

Térence, 157. ÎDO, 502, 505, 509, 5n,5.<a.

11.1, 57>>.

Terrasson, 6i0.

Tertullien, 578, 579.

Testu, 377.

Théocrile, 275, 850.

Thcophraste, 6Ûi.

Théopompe, 312.

Thérèse (sainte), 472, 776, 1077.

Thibaut de Navarre, 89, 125.

Thiériot, 766.

Thierry (Augustin), 906, ICI', 1014, 1015-

1017, 1020. 102-i.

Thiers, 920, 921-923, 1017, 1034-1035

Thios3é(L.), 939, n. 3.

Thomas, 6il, n. 1, 642, 874, n. 1.
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1. La « (léci)uvorto do 1 Italie ». — •-'. Tendances prati(iuos et positives
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y Chap. II. — Clément Marot.
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mélange en elle du moyen âge, de l'Italie ot do l'antiiiuité, do la

Renaissance érudite ot de la Reforme religieuse. —3. Clément Marot,

Son protestantisme. Ses altachesau moyen âge, à l'Italie, aux Latins.
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1 . L'aracioro do l'Iioiiimc. \^' Institution chrétienne ; rapport do la Reforme
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directrice : la connaissance nette du mérite essentiel par où valent les

œuvres antiques 27 5
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1190 TA1U.K DKS MATIÈRES.
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I/érudition : H. Estienne; K. Pasquicr. Savants : Part', Palissy. —
2. Les Mémoires : leur abondance. Moulue: l'homme et l'écrivain. Bran-

tôme 298

Cï'hai'. II. — La littérature militante.

1. La poésie do ronibat. Discours do Ronsaril. Les proiestanis : D'Au-
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politique. L'Hôpital. Du Vair. Faiblosso de l'éloquence judiciaire. —
3. Les l^amjihlets. L'A/jolor/ic /lour Uérodole. Le parti dos Politiques :

Jean Hodin. La Satin: Ménipiicc 308

X^HHAi'. III. — Montaigne.

Un pacifique : Michel de MoniaiL'ue. — 1. Comment les J-.'sxais ont été

composés. Le décousu du livre. Langue ei stjie de Montaigne. --
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Optimisme épicurien et art de vivre : la morale de Montaigne. Ses

opinions politiques et religieuses : vivre en paix. Affirmations com-
plémentaires de la morale de Montaigne. Théorie de l'éducation. —
4. Montaigne et l'esprit classique .320

LIVRE V

TRANSITION VERS LA LITTÉRATURE CLASSIQUE
|

Oh.m'. I. — La littérature sous Henri l'V.

Importance do celte époque do transition. — 1. Individus et œuvras :

(). de Serres: Montcliroiion cl son traité d'/i'ro(iO/(ue; Charron: Du Vair

et SCS Traités uiorau.x; François de Sales. La poésie : Bertaut : Vau-
quelin do la Kresnaye : Régnier, son caractère et sou génie. — 2. Carac-

tères généraux do cette période : restauration monarchique et catho-

lique; ordre et tolérance; rationalisme et éloquence; détermination

des objets littéraires; stoïcisme chrétien; sincérité et naturel. Consoli-

dation dos principaux résultais do la Renaissance 3.37

Cii.u'. H. — La langue française au seizième siècle.
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\

à
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QUATRIÈME PA1ITI1-]

LE DIX-SEPTIÈME SIÈCLE

I.IVliE 1

LA PRÉPARATION DES CHEFS- D'ŒUURE

HAP. I. — Malherbe.
1. Le progri's do Malherbe. iSa porsonnalilo, éiroito et vigoureuse.

Tendauco à. l'universel; goût de l'éloquence. — 2. Desseins ot théories

do Mallierbe : la reforme de la langue; la réforme do la poésie. Il a
sauvé l'an. Malherbe et Thi-ophilo. — 3. Raisons du succès de Mal-
herbe. Erreur capitale de sa prati(|ue 'ib~i

Lhav. II. — Attardés et égarés.
Confusiou do la première moitié du sif'le. — 1. Un survivant du
xvi« siècle : D'Aubigné. Caractère de l'homme. Les Tr<ii/ii/ites : ]]uis-

sance de l'inspiration satirique et lyrique. — 0. Origine et formation

de la littérature précieuse. Naissance de la vie mondaine. \jAstri'e :

par où le roman diffère des pastorales italiennes et espagnoles. —
3. L'Hôtel lie Rambouillet et la société précieuse. L'esprit mondain, soû

caractère et son influeiico sur la littérature. — 4. Grossièreté et rafti-

uement. Influence des littératures espagnole et italienne. La poésie

après Malherbe : Maynard et Racan. Poètes précieux : Voiture. Los
épopées; les romans : Mlle de Scudéry. Contre-partie du fin et de l'hé-

roïque : .Saint-.Vmant; les romans comiques et bourgeois; Scarron et

le burles(iuo 366

Ch.vp. III. — Trois ouvriers du classicisme.
1. Balzac : un artiste on phrase française. Les idées de Balzac : édu-

cation intolicctucUo du public par les lieux communs. — '2. La
critique et les règles. Chapelain : ses tendances classiques; ses timi-

dités et ses complaisances. — 3. Descartes : rapport de sa philosophie

à la littérature. L'écrivain. Le Traiti^ 'les l'assionx : Descartes et

Corneille. Le Discours de ta méthode. Esprit rationaliste et méthode
scientiri(jue : opposition intime et accord passager du cartésianisme et

du christianisme. Le cartésianisme, négation de l'art : union du carté-

sianisme et de l'art dans le classicisme 391

y^H.HAP. IV. — La langue française au dix septième siècle.

1. Les Précieux : leur travail et 'leur influence sur la langue. —
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Appauvrissement et raffinement de la langue : langue intellectuelle,

scientifique plutôt qu'artistique 403

LIVRE II

LA PREMIÈRE GÉNÉRATION DES GRANDS CLASSIQUES

Chap. I. — La tragédie de Jodelle à Corneille.

Continuité de l'évolution du genre tragique. — 1. La tragédie du

xvi« siècle; ses caractères. Garnier et Montchrétien. Supériorité des
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traé((ilios relipricuses. La l'iéiado a fait «les traf;édics sans fonder un

théâtre. — "2. Alexandre llanly. fondateur du thôàiro niodcrno. Médio-

crité de style; irrégularité do struriiirc ; instinct dramatique. l'établis-

sement des règles : les trois unités, iiisiruinonts de vraisoniblance, on

vue do l'imitation réaliste et de l'illusion. — 3. Influences italienne et

espagnole. Le thdàtre en 16.%. Le (Jid et la querelle du Cid. Avec le

Cid se déirage la tragédie française : étude morale, humanité. Du Cid

à Niconfile 411

Chap. II. — Corneille.

Caractère do Corneille. — I. Le iliéàtro de Corneille : la vérité morale

est le but. Les règles. Les intrigues. Le choix des sujets. L'histoire

dans Corneille : goût dos réflexions sur la politique. Le type romain.
— .'. INychologio cornélienne. La conception de l'amour. L'héroïsme

lie la volonté : les généreux cl les scélérats. Ce qu'il y a do peu draina-

tiiiue dans la psychologie cornolienno. — 3. Les personnages de second

plan : variété, vérité, finesse dos études de caractère. - 1. La « méca-
nique " dans la tragédie cornélienne. Dialogue et style. — n. Rotroti :

iniat-'i nation originale 4"2t<

(5h.vi'. m. - Pascal.

Le Jansénisme, réforme catholique et laïque. — 1. L'irréligion au

début du xvii" siècle. — 2. Origines du jansénisme. Port-Royal. Les

persécutions. Grandeur morale de l'esprit janséniste. Les écoles de

Port-Royal. Les écrivains : Arnauld et Nicole. — 3. Pascal : sa vie,

son humeur. — 4. Les Prorincùileê : leur fortune, leur valeur. De
l'ironie et de la raison dans les questions de théologie. .Art et style de

Pascal. — 5. Los Pensrcs. Plan de V Apolotjie de la relif/ion chrélieninf.

Application des méthodes scientifiques au problème iliéologique.

Absence de nouveauté ot puissance d'originalité : le don de profon-

deur. L'étude de l'homme : intuitions et questions remarquables. Les
deux in/iitis : la limite de la science. Unité du développement intel-

lectuel de Pascal. Le stylo des Pmsrcs : abstraction et réalité, raison-

nement et poésie 416

LIVRE III

LES GRANDS ARTISTES CLASSIQUES

C^i.vp. I. — Les mondains : La Rocbefoucauld, Retz, Mme de
Sévigné.
Division du .wii» siècle. — 1. La Kocliofoucauld ; l'homme. Le livre

des Maximes : sens ot vérité. Valeur du genre. — 2. Les Mémoires : le

cardinal de Retz, l'homme et l'écrivain. — 3. Les lettres : Bussy,

îsaiut-Evremond; Mme de Sévigné et Mme de Maintenon. — 4. L©
roman : Mme de la Fayette. — Ti. Le monde do l'érudition : les béné-

dictins \'i.\

^HAi'. H. — Boileau Despréauz.
I. La poésie de lioiloau : impressions d'un bourgeois de Paris. Art

réaliste. Technique savante. — 2. La critique do Boileau. Les Sntires :

leur portée ot leur sens. Los victimes de Boileau. — 3. X.'Art iioctiqtw :

défauts et l.icuncs. Valeur do la doctrine : délinition du naturalisme

classique. Alliance du rationalisme et de l'art : l'imitation de l'antiquité.

Importance du mrtxei-, Dos ornements et du sublime . ^. . 492



' nAi>. 111. — Molière.

1. Do Jodello ù Molière. La comédie précieuse do Corueille. Comédies
espagnoles et italiennes : le Menteur. Premières esquisses de carac-

tères. Fantaisie et boutTonucTie. Los farces. — -2. Molière : vie et

caractère. — :i. Son œuvre : le style ; les plagiats. Objet de la comédie :

le vrai plaisant et instructif. Les règles. La plaisanterie. L'intrigue.

Les caractères : types du temps et types généraux. Puissance de

l'observation et justesse de l'expression. — 4. La morale : complai-
sance pour la nature; opposition au cliristianisme. Xature et raison.

Caractère pratique et bourgeois de cette morale : le mariage et l'édu-

cation des tilles. Place de .Molière dans notre littérature. — a. Molière
n'a pas fait école. Comédies boulîonnes. Comédies d'actualité ou de
genre. La fantaisie de Retrnard; le réalisme de Dancouri et de Lesatre. 508

/
C'h.\p. IV. — Racine.

1. Tliumas Corneille et Quinault. Le romanesque doucereux. L'opéra ot

le ballet de cour. — -2. Racine : sa vie et son humeur. — 3. Son œuvre
dramatique : la tragédie passionnée. Vérité de la passion ; lutte contre

le faux idéalisme. Réalité intime du drame : simplicité de l'action et

du style. Les femmes de Racine : variété des caractères. Peinture do
l'amour. — 4. La poésie de Racine : la couleur dans ses tragédies.

Mitliriil(it>\ Phèdre, Atlialie. — 5. Faiblesse de la tragédie autour de

Racine, décadence après lui .- 53i

Chai>. V. —^ La Fontaine et la poésie sous Louis XIV.
1. La Fontaine, son caractère; sources et formation de son génie poé-

tique. — 2. Les Fables : ce qu'il a fait du genre : drame et lyrisme. —
3. La poésie dite légèi-e. Chaulieu 555

Chap. VI. — Bossuet et Bourdaloue.
Absence de l'éloquence politique ; médiocrité de l'éloquence judiciaire.

— 1. L'éloquence de la chaire avant ïJossuet. — 2. Bossuet : sa vie,

son caractère, son style, sa langue. — 3. Sermons, panégyriques,

oraisons funèbres. — 1. Politique, Histoire universelle, Histoire des

variations. Méditations et Élévations. — 5. Bourdaloue. — 6. Fléchier,

Massillon; déclin de l'éloquence religieuse au xviii» siècle. ^7. Prédi-

cation protestante 56T

LIVRE IV

LA FIN DE L'AGE CLASSIQUE

Chap. L — Querelle des anciens et des modernes.

Cause profonde du débat. — l.Vue sonimaire des faits. Perrault et

ses Parallèles, Fontenelle et sa Digression. Boileau et «es Réflexions

sur Longin. — 2. Sens et conséquence de cette querelle 595

Chap. IL — La Bruyère et Fénelon.

1. La Bru\ére; l'homme. — 2. Les Caractères : composition du livre.

La peinture de l'homme et la peinture de la société. L'originalité de

La Bruyère ; réalisme pittoresque, expression artistique. « Le « philo-

sophe •'
: le chapitre de Quelques usages. — 3. Fénelon : il tient au

XVII' siècle par la foi et par l'admiration des anciens. Divers écrits. Les

Dialogues sur iÉloquence et la Lettre à l'Académie : la critique

d'impressions. Le Télémaque. La correspondance. — 4. Esprit et humeur
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lie Kéuolou : umour-propm, amliition, ^Ifcction. Kx|iauHiou «le la souiti-

bilitë. Son ipuvro littéraire, expression do son iDdividualité. Sédncuon
lin porsonuago 00

CI.NUl Il'MK rAiniK

LE DIX-HUITIÈME SIÈCLE

I.IVHK 1

LES ORIGINES DU OIX-HUITIÈME SIÈCLE

Chap. 1. — Vue générale.

1. Caractères g(-néraiix ilu xvii' siècle littéraire. — -2. Caractères géné-
rau.x du xviii* siècle littéraire. Contraste et continnité d«g deux épo-
ques. — 3. Deux tnomonts principaux dans lo xviii'' siècle C-21

Chai'. II. — Précurseurs et initiateurs.

Irréligion t'oncitrc du xvni'' siècle. — 1. Les liliortins; les sociétés du
Tcniplo et de .Ninon. -- ••'. Les cartésiens : Fontcnclio. — :i. Les iliéo-

lopious : Bayle ti31

LIVRE 11

LES FORMES D'ART
Chap. I. — La poésie.

>s 1- Réveil de la quorolls des anciens et des modernes : La Motte-Houdar
et ses idées. l'Moipnement de l'antiquito. Absence de l'idée et du senti-

ment de l'art. — •?. Faiblesse de la poésie au xviii* siècle ; littérature

morte. Rbétorique ou esprit 639

Chap. II. — La tragédie.

1. Décadence do la tragédie ; ni nature ni vérité. Cjébillon ; la tragédie
romanesque et liorrilile. — .>. Voltaire : justesse de la conception,
faiblesse de l'exécution. Voltaire et Shakespeare : inventions ot arti-

lices qui modifient la forme de la tragédie. Le théâtre |)hilogophiqae.
— '.i. Rien autour ni à la suite de \'oliaire 6i.T

Chai-. III. — Comédic et drame.
1. Le théâtre de Marivaux: fantaisie i)oétique, analyse psychologique.
— .*. Destouches : la comédie morale. La sensibililé dans, le public et

au théâtre. La Chaussée et la comédie larmoyante. Diderot et la

théorie du drame. — 3. Comédie Italienne et théâtres de la Foire : lo

réalisme do l'Opéra-Comique. — 4. Comédie de genre : satire «les mœurs
mondaines. Essais de |iolémii|uo philosophique et lie satire aristoplia-

nogquo 053

Chap. IV. Le roman.
Lo dévoloppemeni du genre au xvm« HJèole. — 1. Lesago ; son carac-
tère. Le mrtier littéraire : accroissement de iligniié, diminution d'art.

Le niable lioilcux. Gil Jltas : la question do tîil lilas est close. Origi-

nalité du livre. Réalisme pittoresque do la description. — •-'. Marivaux
romaocier. Le roman psychologique oi sentible. Le réalisme de Mari-
vaux. L'abbé Prévost ot Afanon l.eicaut. — 3. Le roman satirique et

philosophi(|Uc; lo roman érudit. Le roman à thèse : /« .\ouvelle

f/éloîse. Le roman à la flii du xviii' siècle. . .— .• C61
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LIVRE III

LES TEMPÉRAMENTS ET LES IDÉES

c'hap. I. — Un retardataire : Saint Simon.
1. Vie. humeur, iiiccs ; coraposition ilcs Mihnoires. — -. L'artiste. . . 081

Chap. il - La jeunesse de Voltaire (1694-1755).
Les « années d'apprentissage » Je Voltaire. — 1. .Jeunesse, prison,

exi! ; sueeès mondains et littéraires. Séjour en Angleterre. —
2. Voltaire à Cirey, à la cour, en Lorraine. — 3. Voltaire en Prusse :

deruiôre expérience. Illusions et déceptions. Voltaire arrive au port :

achat <les Délices. — l. Philosophie do Voltaire avant X'th't : irréligion,

mollesse physique, sociabilité. IJbertode penser. Les Lettres anglaises.

— r>. Voltaire historien. Le Siècle de L^ouis XIV. l^'Essai sur les mœurs.
Recherches et exactitude. Dessoin philosophique : élimination do la

Providence: guerre à la relif.'-ion : progrés de la raison, et enthou-

siasme de la civilisation 088

Chap. III. Montesquieu.
1. Les Letlri-s /ifrsaiies. Peinture superficielle des mœurs : réflexions

graves sur le gouvernement. — -2. Les Considérations : Montesquieu
et Bossuet. Défauts du livre : sa portée philosophique. — 3. UEsprit

des lois : collection et chaos d'études, de recherches, d'idées. Éléments
et accroissements de la pensée de Montesquieu. Contradiction du point

de vue physique et de la théorie politique. Témérité dos détermina-

tions et des généralisations. Hardiesse philosophique et [iolitic|Uc du

livre. Inflnence de Montesquieu '709

LIVRK IV

LES TEMPÉRAMENTS ET LES IDÉES (suite).

Chap. I. — La lutte philosophique.
1. Les défenseurs 'le la tradition et du passé. Rollin, Daguesseau.

Faiblesse do la résistance. Ditfusion de l'esprit philosophique. Le
marquis de Mirabeau. Vauvonargiies. — 2. La grande bataille do la

seconde moitié du siècle. W Enci/clopédie. — '.i. Efforts individuels.

Dalembert, Marmontel, d'Holbach, Condillac, Turgot, Condorcet. . . . 727

Chap. IL — Diderot.

1. L'homme. — 2. Les idées de Diderot : son retour à la nature.

Athéisme; instinct: science. — 3. L'art do Diderot. Impressionnisme.

Lyrisme. Substitution d'idéal : le caruclcre, au lieu de la beauté. —
4. Les S'ihns et leur importance littéraire 740

Chap. III. —- Buffon.

Caraiiiic de l'homme et valeur littéraire de l'icuvre 750

Chap. IV. — Le patriarche de Ferney.
Voltaire en si'ireté. — 1. Voltaire et les Encyclopédistes. Hardiesse de

la critique religieuse de Voltaire. Guerre à l'intolérance. Doctrine et

méthode pratiques. Propagande elVrénéo et limitée. AH'aires Calas,

Sirven, La Harre, etc. Réformes dans la justice et l'administration.

Voltaire journaliste : l'art de lancer les idées et de remuer l'opinliin
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publique. — 2. I^os hainos ot les onnemis de Voltaire. — 3. Les rela-

tions ilo Voltaire; la Correspondance. Les visiteurs de Ferney. Voiiairo

chez lui. Idol&trie et apoilii-ose. — 1. .lugomont d'ensemble sur

Voltaire ; raractôrc ; esprit; style; l'ironie voliairienno; l'art deronier.

Irrespect l'ondaincntal et universel. Ce (|u"il y a ou do durable dans

son œuvre ''•''

Ch.\p. V. — Jean-Jacques Rousseau.
Rousseau pliilosoplio et ennemi di^s philosophes. — L Vie de Rousseau.
— 2. Unité de son œuvre. ICnchainenicnt de ses divers écrits. — 3. L'indi-

vidualisme de Rousseau. Origines personnelles des idées do Rousseau.

Le fond genevois et protestant. Ronsseau religieux et moral. Restau-

ration de la vie intériouro et seiitinientalo. — 4. Diverses objections

aux doctrines do Rousseau : ce qu'il y a <le vrai, d'cflleace, d'actuel

encore dans son œuvre. Le problème de l'inéyalité. La SourcUc
Héloïse. \^'Émili\ — '•>. Influence de Joan-.lacques Rousseau. Réveil du
sentiment. Caractère littéraire do son œuvre. Éloquence et lyrisme.

Les Confessions. Ce qu'il y a de réalisme dans Rousseau. Le sentiment

do la nature. La littérature orientée de nouveau vers l'art 17.^

Cham. VI. — Le Mariage de Figaro ».

1. Diirusion do l'espri' philosopiiique : salons, gens du monde et

femmes. Mélanges de iloctrines ot de tendances. Indices do l'opinion

publique : le coup d'Ktat Maupeou; le Mariage de Figaro. —
-'. Boanmari'hais : l'homme; les AJénioircs contre Goczman. — 3. Le
Barbier de Srville; banalité du sujet, originalité de la pièce. L'esprit

de Beaumarchais : verve et réflexion. Impertinence provocante. —
4. Le Mariage : dévelopjiomont des types du Barbier. Valeur et sens
politique do la pièce : image de l'état d'esprit de la société française

après la prédication philosophique. Iniporiaoco littéraire do la forme
de IJcauuiarchais bui

Cn.\i>. VII. — La littérature française et les étrangers.
Kin des influences italienne et espagnole. La litti'-raturc franc;aiso et

l'Angleierre à la fin du xvii' siècle. — I. L'imitation française dans les

littératures méridionales. La Franco et l'.Vngletorre au xvuf siècle.

Action et réaction réciproques. Influence de nos écrivains sur l'Alle-

magne. • 2. La vie de société eu France et en Europe. Les étrangers

à Paris. Les Correspondances littéraires : Melehior Grinim. Les étran-

gers qui écrivent en framais : Frédéric IL le prince do Ligne, l'at'ln-

Galiani i>l"

\A\l\K V

INDICES ET GERMES D'UN ART NOUVEAU

CnAi>. I. — Bernardin de Saint Pierre.
1. Caractère et philosophie: causes Anales et sentimentalité philanthro-
pique. Harmonies pittoresques ot rapports do tons : Bernardin de Saint-

Pierre coloriste. — 2. Pau/ et Viri/inie 827

Chap. II. — Signes d'une prochaine transformation.
1. Préparation du romantisme ilans la littérature : sensation, sentiment;
thèmes lyriques. - 2. Préparation du romantisme dans la société.

Types d'âme romantique : Mlle do Lespinasse, Mme Roland. —
3. Obstacles an ronouvollcnient de la littérature : le monde, le goût, la

langue. Exemple do Ducis 834
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Chai-. III. — Retour â l'art antique.
1. L'Académie dos Insi-riptioiis; lo comte do Caylus. Barthélomy et

VAnacharsis. Réveil du goût do la Ijeauté antique. — 2. André Chénier :

par où il est du xvin» siocio. Los Églor/uea; les ïambes : art classique,

inspiration antifiuc 814

SIXIKME P.VKÏIE

ÉPOQUE CONTEMPORAINE
LIVRE I

LA LITTÉRATURE PENDANT LA RÉVOLUTION ET L'EMPIRE

Ch.vi'. 1. — Influence de la Révolution sur la littérature.
I. Destruction de la société polie. Médiocrité de la littérature révolu-

tionnaire. — 2. Expansion et puissance du journalisme. Lo journalisme
révolutionnaire : Camille Desmoulins 853

Chap. II. — L'éloquence politique.

L'éloquence au xviir' siècle : l'crite, plutôt que parlée. — 1. L'éloquence

révolutionnaire, défauts que la littérature lui communique dés sa

naissance. — •-'. Mirabeau : caractère, idées, éloquence. — 3. Autres
orateurs de la .Constituante : Barnave. Orateurs de la Législative :

Vergniaud. Orateurs de la Convention : Danton. — 1. Napoléon : son
goût et son imuLrinaliun 800

Chap. III. ~ Mme de Staël.

1. Caractère cl esprit. Intelligence cosmopolite. Médiocrité du sons

artistique. — 2. Idées politiques de Mme de Staël : libéralisme bour-

geois. Idées religieuses. — 3. La critique do Mme de Staël. La Littéra-

ture : idée de la relativité du goût. Le livre de VAUetnagite : principes

du romantisme. Insurrection contre les règles. Cosmopolitisme litté-

raire 874

Chap. IV. — Cbateaubriand.
1. Sa vie: enfance et formation du caractère. — 2. Caractère et esprit :

orgueil, rêve, ennui; médiocrité des idées; puissance d'imaginer et de

sentir. - 3. Le Gr^itie du chri.itianixme : son opportunité; faiblesse de

l'idée philosophique et du raisonnement ; comment l'ouvrage fut efti- »,

cace. — 4. Atala, René, les Martyrs, VItinéraire. Conception générale

des Xntcliez et des Martyrs. Le style et le goût empire dans Chateau;

briand. Manque de psychologie et d'objectivité. — 5. Les paysages

de Ciiatoaubriand : précision , couleur , puissance de l'olfet. —
6. Influence de Clialoaubriand : le romantisme; la poésie lyrique;

l'histoire 886

LIVRE H

L'ÉPOQUE ROMANTIQUE
(1.S2(J-1S50)

Chap. I. — Polémistes et orateurs.

1. Polémistes et pamphlétaires ; Joseph de Maistre; Paul-Louis Cou-

rier; Lamennais; P.-J. Proudhon. — 2. Orateurs parlementaires :
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B. CooBtant: Koyor-Collard ; (Juizot; Thiors; Herryor; Lamartine.—
3. Orateurs «nivorsliairos : nuiïot ; Cousin: Jouffrov; Villomain;
Wninet et Midiplct. — 4. or.iidirs rflipioux : l^rordain-

Chap. II. — Le mouvement romantique.
1. Dciinitioii du roiiianii.smc : individualisme, lyrisme, sontiiuenl et

pittoresque; destrtiction du goût, dos règles, dos geuros; refonte géné-
rale do la littérature et de la lanf^ue. — -.'. Oriffines françaises et

étrantrrres. Influpiicos artistiiiues. Circonstances favorables ou déter-

minantes. — 3. Premières manifestations poétiques : Lamartine,
Vigny. Pr<'niiers théoriciens et champions : le Cénacle et la Muse
Française. V. llujro : /'n^fuce de Croniwell '.'. "

Chap. lil. — La poésie romantique.
1. Réforme de la lan^'ue et du vers. La langue redevient matérielle,
sensililo, pittoresque. Uoveil de la sonorité et du rythme. L'ale.xandrin

romantique. — 2. Lamartine : sa jeunesse. Les Mèditutiom : naturel,

négligence, sentiment. L'ahstractioti sentimentale dans Lamartine.
Philosophie : spiritiialisnir l'I symholismo. Jucrlyn : comment il peint
la natnro. — 3. Alfred de Vigny : un penseur. Pessimisme; solitude,

honneur et pitié, amour. La l'orme do Vigny. — 4. V. Hugo avant 18;>U.

Caractères partieuliers des recueils qu'il donne, des Orientales aux
Hayons et Omhres (l8-.>0-l8Ki). — 5. .Alfred de Musset : romantitfuc,
puis indépcndani. Son naturel : sensihilito et ironie. Les .Vi///« : l'élégie

lyrique. — G. Th. Gautier : uu tempérament de peintre. L'art pour l'art.

— /. Bëranger : le « poète national ». Médiocrité dos idées et du stylo.

Structure des chansons '.<\1

Chap. IV. — Le tbéâtre romantique.
Premiers essais. — 1. La théorie du drame romantique : abolition des
unités; niélahgo des genres. Histoire et symbole : disparition de la

psychologie. Knormo et confuse capacité du drame. — 2. Les auteurs :

Dumas: la couleur locale; l'action; le pathé(i()uo brutal et physique.
V. Hugo : le type byronioii du héros romantique; médiocrité psycho-
logique et invraisemblance dramatique des drames de Hugo; l'éru-

dition historique et les visions poétiques; lo lyrisme du style; le

comique, .\lfred de Vigny; Chatterton, drame symbolique. Alfred de
Musset : fantaisie lyrique ; idées générales et )>hilosophio de son théâtre :

Ip moi toujours présent, cause de vérité et de sincérité; sens du dia-

logue, do la psychologie et de la caricature. — 3. Les résultats du
thc&lre romantique : la tragédie est impossible. Dclavigne et Ponsard.
Racine restauré par Racliel ; avorteuioiit du drame romantique. —
4. Comédie et vaudeville. .Scribe : insigniliauco et dextérité; médiocrité
morale. L.i farce '.''4

Chap. V. - Le roman romantique.
Le roman au début du \i.\' siècle ; Obermaiin, Adul/the. — 1. Uoman
historique. V. Hugo. Xotrc-Ilame de Paris. Les .Misérables.

2. Roman lyri(iue et sentimental : George Sand. Ses quatre manières ;

romans do passion; romans démocratiques; romans champêtres;
romans romanesques. L'imagination de (ieorge Sand. ."son idéalisme, ce

qu'il y a de vérité et d'observation chez elle. Ses paysages. — 3. Pas-

sage du romantisme au réalisme : Halzac. Caractère de l'homme.

Lacunes de l'ieuvre : sa puissance. Peinture de earaciéros généraux
dans los conditions bourgeoises ou populaires. Détermination iudivi-

iluolle des types : comment ils sont caractérisés par leurs actes, leur

physique, 'eur milieu. Description dos groupes sociaux. — 1. Roman
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psycholofçique : S^ainte-Bouvc. Stendhal : l'homme ; 8on idée de l'éQorgie,

sa curiosité psyohologiijuo. — 5. l,a nniivelia_axli5ti<mej_Méj'impe. Par
^où Mtjnméo—'li 'l'ivre ijo Siondiial. O bjoctivité réelle de son couvre,

sobriété pathétique et psychologie condensée. — Un disciple du

xvm« si.'-cio; Claude Tillicr 990

Chai'. VI. — L'ùistoire.
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